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NO 1 A

Un remaniement, qui s’est impose apres

le tirage des phototypies, a oblige de sauter

les chiffres V, VI et VII dans la numerota-

tion des planches. Lecteurs et relieurs vou-

dront bien prendre note de cette lacune acci

dentelle qui n’affecte que le numerotage. niTE
P\U

EDMOND POTTIER

(Cifujiiienie article, t

V

Sakje-Geuzi.

Apres Carchemich et Zendjirli. nous rencontrons dans les mines de

Sakje-Geuzi le tioisieine emplacement qui pemiet le mieux d'(''tudi('r la ci\i-

lisation liittite installee dans la Syrie du Nord. a proximite de TEuplirate.

Les fouilles y out etecondiiites on 1908 par des oxplurateurs anglais, en par-

ticulier par M. Garstang. et ont fait Lobjet de [)lusieurs publications Le

village actuel de Sakje-Geuzi est seulement a une journee de marche au uord-

est de Zendjirli. On ne s'etonnera pas de Irouver dans la meme region les

meines elements d’architecture et d'art decoratif, peut-etre dus souvent a la

main des memes ouvriers. Le style des niouuments. fortement influence par

les formules assyriennes, est tres apparente a celui de Zendjirli dans la der-

niere periode de sa prosperite (Hilani 111, epoque de Barrekoub) r); on pent

done placer cet ensemble entre le ix' et le vii“ siecle av. J.-G. Toutefois il est

certain que 1‘habitat le plus ancien remonte a une periode beaucoup plus

reculee. car en fouillant I'interieur du tertre on y a recueilli plusieurs mil-

liers de fragments provenant de poteries, les unes funiigees et noires comme

celles de la Troadc, d'autres peintes et rapp(dant le decor lies vases susiens

1^' Annals of arcltaeology, Liverpool, i, 1908,

pp. 97-117, pi. 38 a i9 ; V, p. 63, pi. 3 a 5 ;

GARSTA^G, The land of the iUttites, pp. ^98-314.

Les fouilles ont porte siir trois tells, dont le

premier (A), Jobba Eyuk, a fourni les sculp-

tures dont nous nous occupons ici. Dans le

tell B on a constate Texistciice de plusieurs

S\uiv, — V.

periodes dont la plus ancieune remonterait a

la dynastic egyptienne et la plus recenle

a la dynastic {Annals, V, p. 66

1

.

(-) Ci-dessus, Syria, II, p. 99 et suiv.,

pi. 15.

J. Evustang, dans Annals arch. Liver-

pool, I, p. 11-i et suiv., pi. 43 a 48 ;
V, p. 7^.

1



2 SYRIA

Ainsi la premiere occupation date do la jteriode neolithique et beaucoup de

generations so sont succede a cet endroit avant la construction du palais

retrouve par la mission anglaise.

Le citadelle la plus recmite a etc batie. coniine a rordinairc. sur uno emi-

nence qui est une accumulation artiticielle do terrains constitues par les

debris de ces habitats successifs. Mais. an lieu de i-uivre les detours naturels

de la Crete, les fortitications Font englob(*e dans un plan rectangulaire'^'.

ce qui accentue la ressemblance avec le plan carre des villes et des palais

assyriens. On na pas retrouve les poternes. Lii mur de I’ortilication, en

petites pierres de blocage retenues par des parements de gros blocs tallies

est renforce de distance en distance par des contreforts ou des tours saillantes

(voir ci-dessus, Syria, II, p. 8).

La porte d entree du palais est indiquee par deux lions, sculptes

chacun dans un gros bloc, avec le corps s>ilbouette en relief sur le fond et la

tete erigee en ronde-bosse ^Pl. 1, fig. 1 et i} Yous connaissons deja ce

genre d iuOTpoTrxiOv (pii. di's 1 aburd. cb('rcliait a iidimider I’eninMni par

1 image de redoutables et diviiis auxiliaires (ci-dessu.'.. II. p. 18). Dans le

vestibule du palais ligurait un autre motif dont I'analyse rdvdb' aussi la

recliciche des puissances surnaturelles. ca[)abb'> tie jiroteger 1 habitation et

sts botes (ci-dessus, II, p. 13 et pi. 1\ j : une base scid[dee en bn ine de deu.x

sphinx accouples ct portant sur leur dos un e[)ai^, eoussimd sur bnjmd devait

sappuyer le fut d’une colonne en hois (PI. 1, tig. 3 (d ii Entin b‘ mur
du palais lui-meme. de cha.pie cote des lions. Corine une plintbe courante,
decoree de reliefs oil Eon retrouve ties sujets analogue.-^ ;'i ceux de Carcbe-
micii ou de Zendjirli : lion aile a tete bumaine barbue et a (inem> de
serpent (tig.

;
voir le type bittite le plus ancien. Syria, I, [>. 280

,
pi. 'll);

bomme drape tenant un gobelet (tig. .3 ,

:
jtmnes serviteur. imbm'bes.’ drapds k

I’assyrienne, Eepee au cob'-. Pun tenant un ebasi,e-moncbe. l autre un faucon
lie cliasse

{ lig. li >

t 't. Cost le curti'ge babituel de> prinee.s bitliles. coninie

Ait'inU, ibid., pi. 30 et 37 ; V, pi. 3.

Ibid., p. 103.

Palais ou temple ibi<l., p. 107
1 , mais

i un el lanirt' elrt' reiuiis dans le

memo batiment; ef. V, p, et siiiv., pi. 3.

A) Ibid., pi. 33, i-O, 41 ; Gakstayg, The land

of the Uiitltt'6, pi. 7S a 31.

Annals, pL
, Gak^iayg, ibid.,

pi. >>2.

i ^AnnaU,ihld.,^\. 1(1
, G vhstayg pl.81

.
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CiTui des nionunjues as^u'ions. Notons siir iiii aulro rclour (TaniAlo (h^ la mrme
paroi (pi. I, lig. des siijets frequents sur los reliefs de Khorsabad et autres

palais assyrieris : I arbre de vie, suruionte dii dis(|ue aile du soleil el accoste

de deux homnu^s barbus qui sent des genies, plulbt ([ue des hommes, ({uoi-

qu ils n aieut pas 1(‘S ailes (jue la religion assyi*ieniie lour iinposiu’a [uir une

sorte de regie iiuuiuable On

sent encore iei les habitudes plus

anciennes di' Tarl hittitl^ Le eou-

telas qu’ils tieiineiit dTine main

et h^ fruit cihulli (ju’ils inoiilreiil

de Tautre soiit des details parti-

culiers a la Svri(\ td non au pa\s

dWssour. l^ar eontre. le genie aile

a tele de lion portant la siluh,^

d’eau etpresentantuii fruit (poiiune

de cedre) est une coinbinaisun

d'elements assyriens connus

Mais Ic plus beau relief (pii soil sorti de ces riiines n'a pas etc trouve dans les

fouilles anglaises:il avail (He employe coiumc pierre de construction dans les

inurs dll Ao//a/i ( habitation du gouverneur militaire turc), ou uii voyageur al-

Icinand le remarqua et le fit desceller pour Temporter au Musee de Ber-

lin^^h Compose de trois phujiies jiixtaposees, il forme une scene a plusieurs

personnages, une des plus importantes que nous coniiaissions (HI. 11, fig. 7).

C'est une chasse au lion. Sur im char altele de deux clievaux (un seal

visible, suivant une convention usitee chez les Ilittites) sont debout deux

lioinmos barbus : Tun est 1 aurigi* qui tiont h‘S renos et le loueT. 1 autre est

le chasseur qui tire de Tare. Devant les chevaux un gros lion, gueide

ouverte, semble fuir : mais il e>t arrete par un autre chasseur, vetu en guer-

riiu* casque, tpu des deux mains eiitonce sa lance dans la tete de 1 animal
;
un

Annals, \i\. U
;
Oau^tamc i>l. 81); Va\. p. 3TT, pL 46 ;

Pcchstein, Knnst,

Meyer, p. 30, fig 14. 0* 5
OAR^T\^G, The land, p. 103, pi. 30; I’er-

rn Annals, pi. 41; of. E. Pottifk. Cnfnl. XiOT-CmviEi, Ilisl. de Vart, IV, p. 333, fig. ^2:0 :

Antiq. assyriennes da Louvre, p. iS ii 32. Ed. Meyer, Cheiiter, p. 84, pi. 8 ; Studmczka,

Hemann- Pechstein, Heisen in Kleinasien, Jahrbuch. arch, [nst., 1907, p. 153, ii 10,



SYRIA

qiiatrieme personnage. on arricre-plan, Aneiit a la roscuusse, s'appuyant sur

line lance ot ])randissant une lourdo doable hache avec laquelle il s’apprete a

frapper lo lion. A ne voir que Tensemble de la scene, on pourrait penser

qu'il s'aji’it ici d‘un episode semblable a ceux qui figurent sur les murs des

palais de Khorsabad et de Koiiyoimdjick, on tant de Ibis les sculpteurs ont

retrace los exploits cynegetiques des monarques. C'est bien un roi, en effet, et

le globe solaire qui etend ses ailes au-dessus de lui, comme pour le couvrir

de sa protection, indique suffisaniment lo rang du personnage Mais on

aurait tort de considerer comme des comparses secondaires ceux qui aident

ainsi le cliasseura tuerle lion. C ost a eux, en somme, que revient riionneur

d’assommer le fauve, et lour taille, leurs armes. en particulier la hache dont

sc sort riiomme imberbe, vetu a Tancienne mode hittite. revelent leur carac-

tere veritable : ce sont des dieux qui concourent a la victoire du roi et qui

assiirent son triomphe. M. Ed. Meyer a propose de reconnaitre le dieu

Teshoub dans le personnage arme de la hache. M. von Luschan a conteste

celte interpretation, mais a tort, croyons-nous. Tout ce que nous avons vu

precedemment de Tart hittite montre a quel point Tartiste hittite, plus

encore que Tartiste ass>rien, se prtmccupe de meler partout le divin au reel

(ci-dessus, Svuia, 1, p. 277 i.C’estla caractmastique essentielle decette imagerie.

L art jdienicien lieritera des mtuncs principes et le graveur de la celebro coupe

de Palestrine, si bien expliquee par Clermont-Ganueau ne mam{uera pas

d’altribuer a une intervention divine le succes du chasseur tueur de gorille.

Aotons aussi les rosaces jetees dans le fond de la (*omposition. On sait

combien elles se sont multipliees dans le decor ass\ricu, sur les vetements,

les meubles, los fris(‘s architoeturales ; on sait a\(M‘ (juello favour les cora-

mistes ioniens, corinthiens, chalcidiens. attiques. les ont accueillies dans lour

rep(U*toii‘(' decoratif. La dale de leur apparition sur h‘S monuments grecs (vu®

et VI® siecles) coincide justement avec la grande extension du style assyrien

dans les pays d'Asie qui avoisinent la Mediterramm. Cependant il nc faut pas

lO Meme symbols daa'=^ des scenes de guerre

sur quelques l>as-reliefs assyriens de Kou-

youndjick: LA'i^uo. Mon. of Mineveh, pi. 13,

21. Cf. Ed. Me\kr, Chetiter. p. 30 et 3o.

Ibid., p. 8-4.

Sendschirli, p. 340.

Glermont-Ga>>eau, Imager ie phenicienne,

p. 4, pi. i
;
Pehrot et Chipiez, III, p. 759,

fig. 543.
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oublicr quo 1 art hittito on a fait usage tie bonne beure, non pas seuleinent

sur des monuments d’epoque assez rocente, comme ceux do Sakje-Geuzi,

mais dans des compositions plus anciennes qui decorent certains cylindrcs

La roue du char a buit rayons, le barnachement du cbeval avec les

grosses houppettes qui pendent, 1 arriere de la caisse avec une tete d’arnmal

saillante, attestent aussi, d'apres lesjustes observations de M. Stiidniczka i-',

que la date de la sculpture est assez recente et coincide avec celle des oeuvres

assyriennes. 11 est entendu aussi que la voiture est attelee de deux chevaux et

Fig. 8.

que, par une convention familierc a cet art une des betes do trait est sup-

primee
;
mais il y a quatre renes. Un trait de peinture delimitait sans doute

la silhouette du cbeval place derriere l autre.

La tresse qui horde en haul et en has le tableau est un tres ancien orne-

ment cree par I’art chaldeen qui a survecu dans la glyptique syro-hittite mi

il est devenu comme une marque de fabrique De la il a passe dans la

ceramique greco-ionienne '‘'k Le grand interet des (ouvres bittites est de

montrer comment le repertoire asiati(pie le plus ancien s'est introduit dans

Ed. Meyer, Id. p. 48, fig. 39 : Gontenau.

Glyptique syro-hittite, pi. 27, n® 189.

Jahrb. Inst., 1907, p. lo3.

Voir les fig. 6 a 10 du Jahrh., ibid.,pp. 152-

153 : et ci-(le^sus, Syria, IL p. 28, fig. 70.

IIelzey, Catnlotjiie antiq. chaldeennes.

p. 122, fig. 12: cf. ci-dessns, I, p. 207, fig. 0.

RKLzi:\\Ori(jin€s orientates de Vart. p. 145;

CoNTEAYU, Glyptique syro-hittite. p. 140.

iGi Pottieu, Cntal. antiq. assyr.. p. 139 ;

Carp. Tati, antiq., Louvre. II D c, pi. 3 et 5.
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l'imagori(' h(Gl('‘ni(jiio. (Tost ainsi ([n il est outre ju'^(|iio dans lo rr^porloiro

luudorne par Ics voles siiccessives de 1 art [>ers(\ ionien et l)jzantiii.

Les opinions sur la date de ces sculptures sent assez concorJantes. L‘au-

teur des deeouvertes. J. Garslanji’. le> plaeait vers 8o(J et Ed. Meyer les rap-

porte a la tin du siecle Puelistein. (|ui tendait a rabaisser I'age de

tousles monuments liitlites et qui n'en vuulait reconnaitre aiicun plus aneien

que le x*" sieele. lies attril)uait a I't'qjutpie de Sart^oji (lin du viip) Aous

ji’avoiis pas do raison dekd^ive de prelVuer le viii'' siecle, mais il nous [larait

que le style de Salvje-Geu/d appartient. en ell’et. a la periode la plus recente de

Tart local. La ditLu'ence entre les reuvres du [)iir st\l(^ hittite et ladb's de la

[Hudode ass\rienne se manifeste ici de faeun eclatanle, car nous pouvons etu-

dier ce mcuiie sujet de la chasse dans des pmdodes d art siiccessives. on coin-

}»arant deux reliefs de Malatia (dont Tun esl au Louvie et dont nous {)arl(‘-

rons plus loin) avec la sculpture de Sakje-Gimzi. Le rap[U(jclienient de oo^

trois com[)Ositions prouve avec iGidence que Tart hittite a {>asse par une

jdiase anterimire a Tart assyrien, ou ses qiialitik d'eiuM'uie, de inouvement o[

de vie lui donnent une originalite remarquable. A Lepoque assyrienne il

devient plus froid et plus fige.

Le sujet de la chasse au lion etait mi Iheiiie familier aux decoratcurs du

palais. \ous en avons la prmive par diuix autres fragments de plaques

retrouves sur une colline voisine de Sakje-Geuzi, a 1 kilometre et demi de dis-

tance ^ et probahlemeiit transportes pour prendre [ilace dans (]uel(pie cons-

truction moderne : la pierre, le style et les orneimmts sont identiques. On y

reconnait le memo sujet, Larriere-train d\in lion marcliant a gauche et der-

j'iere lui un chasseur (jui s’ai)[)rete a le percer de sa lance : un second frag-

mmit porte un autre corps de lion (tig. 8 et 9)

Entin du meiiK^ eridroit provient une stele furuuMire analogue a d 'autres

lrou\ees a Zendjirli (Suua, IL p, 97. fig. 81 i, a Marach et ailleurs Elle est

composee suivant le type usite dans la region: le repas du mort assis devant

{0 ClVKST\^G, daus Aunnls arch. Ltrrrpoul,

1, p. 110 ; ED.ML'iiiG (Iheliier, p, 8i-

<’' Pseudo-hcttitischer Knnat, p.8.

O' IlruzEY, Or/y. urientales de Vart, pi. 10;

El). //ec/., {il. 0, 7, S.

lioynk Hu\uk. (ra[)re-'

U

lm

P

i cii^rriN.

Peisen in Kleinasien, pp. 37 4-375 (cf. p. 384),

fig. 53et'>4 JubliH Eyuk, d apresJ. Gakstam;,

dans AnnaJs LirerpouL I, p. 101, pi. 15, fig. 2.

e*'

G

vrst.a.ng, Ibid., p. 101, pi. 35. fig.

r*' Ed. Meyer, Ibid., fig. 28 a 33.
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line petite table a Irois pieds et servi par un assistant dt‘bout (lig. 10) Ge

rite du « banquet fimebre », si frequent a une eertaine periode de la Greco clas-

sique fut done pratique on Asie des une periode ancieune et devanea la

creation du motif liellenique.

Carchemich. Zendjirli. Sakje-Geuzi, voila les trois points quo nous avons

voulu d'abord etudier pour mettre en lumiere les priiicipaux elements d’ar-

chitecture et de sculpture qui nous semblent caracteriser la civilisation hittite

dans la region do la Syrie du Aord qui avoisinela vallee deVEuphrate. En m<uiie

temps nous y avons trouve roccasion de distinguerles differentes periodes d’art

que les reconstructions incessantes des palais et dos villesont melees et confon-

dues sur le terrain dans une sorte de desordre chaotique. Xous avons cm y

demeder trois couches successives : 1° Periode archaique ou se manifeste le

veritabh^ sl\le hittite ancien, remontant aux xiv'" et xiic’ siecles, se continuant

ensuite pendant un espace de temps (]ui va jusqu’aux environs du x^ Les

plaques les plus anciennes de Zendjirli (Syria, H, p. 27, lig. 68 a 80) appar-

tiennent a cette periode : elles sont de st)le un pen plus soigne a Carchemich

(In., 1. p. 279, tig. 20 a ) : elles manquent jusqn'a present a SaUji^-Geuzi. —
2^^ Penode mirte. a partir des x® et ix° siecles, oil l aiq hittite, se developpant

parallelemeiit avec Tart a>syrien, obeit aux meines pri‘occupations d'esthe-

{^1 Annals Liverpool, pi. fig. 1: Lfnicl of i’) Voir Dumont, daiisnei’. Arch., 1869, II,

fliif , |> 102: Ei) MrM:r\, Chetiler, p. 143; \ oi Me lantjes d'arch, ei d'epigraph.

IIlmvnn-Dh umiin, p. i)76, I'ig. 33. d'AuB. Dumont (Uomoliu', ]> G9.
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liquo. oil la sante. la vigueiir physique, le rang meme des personnagcs

s'expriaient par I’empatement des formes, I'embonpoint et presque I’obesite

des corps, ou les vetements s'allongent. se raidissent et s'enricbissent de bro-

deries. ou la coiffure et la barbe deviennent I'objet de soins particuliers. Les

artistes des deux regions ne st‘ copient pas, mais ils s'inspirent des memes

idees. L'aspect assyrien des figures bittites ne doit pas nous tromper et nous

faire mecouuaUre lefonds original des compositions et des sujets qui demeu-

rent indigenes. La plus importante decoration do Carcbemicb (1. p. 278.

tig. U a 19) releve de cette periode ou I'on ne sait pas encore qui va I’em-

porter de la vieille confederation des princes syriens ou du naissant et redou-

table empire des conquerants ninivites. — 3’ Quand le sort des peoples est

decide et que la puissance bittitc est delinitivement ruinee. il est naturel que

1 influence de la nation victorieuse s’exerce sur les vaincus. C est ce que nous

appellerons la Penode nrente. entre le ix'^ et le vm' siecles. ou fart bittite,

avant de disparaitre. revet de plus en plus la livree assvrienne, comme nous

favoiis vu dans la derniere phase des reconstructions de Zendjirli (IhiJ.. 11.

p. 97, fig. SI a 87, !lt a 97) et comme nou> le voyons a SaUje-Geuzi. Toutc'-

fois nous y notons encore certaines particularites oil s'affirme la vitalite de

1 ancien foods. .lusqu au bout 1 art bittite a voulu etre original, cbercbant a

exprimer ses conceptions proprcs en depit des circonstanccs et malgre les

servitudes politiques qui lui etaient imposecs.

Notre tacbe est maintenant simplifiee pour aborder lYtude des autres

monuments qui appartiennent a la region de la Syrie du Nord. Nous les exa-

niinerons plus brievement. en signalant par quels cotes ils s'apparentent aux

antiquites precedemment decrites.

E. POTTIER.

(d siiivrp.)

Fig. 5.



DEUXIEME MISSIOS ARCHEOLOGIQUE A SIDON (1920)

PAR

LE G. CONTENAU

{Deuxihme articled

II

LES SANCTUAIRES

Sondages au Temple d’Eshmun.

A quatre kilometres au nord de Sidon so drcssent sur la rive gauche du

Nahr-AAVAvali, I’ancien Asklepios, les vestiges du Temple que les Pheriiciens

avaient consacre a Eslimun, auquel s’identitient Adonis et Esculape. Situes a

flanc de collino. les murs qui subsistent encore se voient de tres loin, notam-

ment de toutes les hauteurs qui bordcnt la rive droite du fleuve. Les ruines

avaient ete peu a pen recouvertes par les decombres et enA^ahies par la vege-

tation ; ellcs devaient etre presque invisibles en 1860, pour n'avoir pas eveille

la curiosite de R(‘iian. On trouve une allusion ii ces murailles dans la Mission

de Plii'nicic ip. (108) ; a Les culees du pout sur I’AwAvali ont ete baties avec les

pierres d'une ancienne construction, rangees a tort et a travers. Le bossage

cn est soigne... Pres dc la, sontdes assises de gros blocs, identiques peut-etre

a ces a murailles cn ruines dont les pierres ont 12 pieds de longueur ». que

mentionne Pococke. Cela ressemblo a une digue. » Et plus loin, p. 506 et 307,

note : « Une note qui me fut donnee par un chercbeur de tresors me signala

egalement, pres du pont de 1 Avvwali, une grosse construction comme celle de

Sayidet el-Maidara. »

Apres qu en 1900 les fouilleurs clandestins eurent decouvert par hasard les

inscriptions que renfermaieid ces murailles, Macridy Bey. conservateur du

V — N .
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Musoe (Ip Constaatinoplo. (R^'blaya. au cour!; d(^ [)lusi(-‘urs campairncs (1901.

1903). ce qui restait dii Temple. Depuis lors. les liguier? et Ic'S fourres out

pouss(' entro les joints des pierres, les indig(imes ont exploit(e comnie eami'ro

les blocs trainant sur le sol. les pkiies d'biver ont fait couler Ic long d(.“S nii-

nos la bone de la montagne. ot les grands murs restaient seids apparents

lorsque je siiis vena elTectuer des rechorcbes au Temple d'Eslimun. L’endroit

oil sTlevent ces ruines s’appolle Bostan ech Clieikh ; dies appartenaicnt a

Nessib Pacha qui. avec son afrabilit(i* coutumi('(re et comme gage d'unc amitif'

dt!‘ja ancienne, m’autorisa a travailler sur ce terrain. .Malbeureusoment. le jar-

din n'est qu'orangers, abricotiers ot bananiers : une maison de jardinier, qui

faisuit d(?ja le d(i‘se.spoir de .Macridy Bey. sTIcac sur un point qu’il serait inte-

ressant d'explorer : bref. il semble ([ue pour faire au Tem[d(“ d’Eshmun les

investigations mdtbodiques et comphdes qui s imposent. il faudrait (jue TEtat

se rendit acqmireur de ce domaine atin qu’on puisse pousser le travail a fond,

sans souci des plantations a menager. Une des photograpbies jointes ii ce tra-

vail (pi. Ill, 2)montre les precautions nuisibles a de bonnes recliercbes. qu’il a

fallii prendre pour sauvegarder les arbros de rapport. Le plan (fig. 1 1) des tra-

vaux de 1920 prend pour point de d(iq)art celui qui tigure dans le compte

rendu de .Macridy Bey rdsumant le travail qu’il accompli! en 1901 Il est ii

soubaiter que 1 auteur publie les documents encore inedits qu il possede sur

ses explorations du Temple d’Esbmun, ainsi que le plan diitaille des ruines

qu’il a fait dresser par Tarchitecte attacbd h sa mission.

L enceinte du temple. — Ce qui reste du Temple d’Eshmun se compose essen-

tiellement d une enceinte d (mviron o7 m. de large sur 37 m. do long, accro-

chee au flanc de la colline dans la direction Sud-Aord face au torrent. En haul,

une esplanade d environ 12m.de long s’etend sur toute la largeur de Tenceinte ;

adoss(3 il la colline, un mur a demi detruit dresse. a peu pres au milieu de

I’esplanade, sa ma.sse large de 13 m. a la deuxiii'me as.sise et haute de 4 m.
Les angles supericurs de 1 enceinte, encore apparents, se continuent jusqu’en

has de la colline par une ligne de murs de fondation dont peu de chose reste

visible
; ces portions de terrain ont change d’aspect depuis lesfouilUsde 1901.

Les traces du mur Est ont presque disparu.

(‘I Le temple d'Eshmun d Sidon, Paris, 1904, connaissance des recherehes anterieures a
auquel le lecteur devra se reporter pour la 1920.
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Les niHi's latmiux. — Le niur Quest peut ctre roporo de place en place ; c'est

sur son trajet que se tiouve la plale-ldmie de la maison dont je parlais plus haul.

z.

Le mur Xord. — Lorsqu'apres plusieurs dt^ivellements les murs des c6tes

attfignent la terrasso iulerieure(r), on direction dutleuve, c'est tout Iccoin Est

qui a le plus soulfert, tandis que I’angle Quest est represente dans la direction

Ouest-Est par plusieurs pans de grands murs, qui sont en somme la ligne de fer-

meture de I'enceinte. C’est dans cesmursqu’ont 6t6 trouv6es les inscriptions. Ce
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qiii subsiste aujonrd’hui a besoin (rinterpretation. Le fragmont central dii niur

inferieur, celui du Xord, se composait avant la recherche des inscriptions, de

5 lits de pierresparalleless'elevant en forme derempartin" 1 a 5 du plan, fig. 1 1 ;

sur ce plan, le lit d n'est pas degagel
;

le lit exterieur (1 du plan. tig. 1 I).

couiprend beaucoup de pierres corrodees par b' temps, mais beaucoup

aussi, l)ien ajustces. presentent des refends et des bossages; c etaitune fac^ade,

et la limite de fenceinte puisqu'il e^t a I'alignement des coins Yord-Est et

Nord-Ouest retrouves par .Macridy Bey. Au contraire, le coin Quest de ce mur

du bas (2 et .d du plan, tig. 11) n'offre pas les caracteres d'une fagade ; il

n'est d’ailleurs pas a I'alignement general: c'est (ju'en effet le lit ou les lits

de pierre necessaires pour constituer une facade, faisant suite a celle qui

nous reste encore au centre, out disparu
;
d'ailleurs le bloc formant I'angle

Nord-Ouest de fenceinte (1 du plan, tig. llj est situe profondernent et en

aA'ant. Nous pouvons done par ces deux vestiges restituer ce (ju'etait le mur

Nord du temple d’Eshmun : un rempart forme de blocs reguliers mais poses

sans ordre rigoureux a I'interieur de la masse, rempart presentant une facade

exterieure a refends et bossages. et dont le lit. en contact avec la pente de la

colline, se compose de blocs entailles pour s'appli(ju('r contre la terre. et non

plus d'une surface plane et droite. La destination de ce mur. par ce qu'il en

reste encore, n'est pas douteuse : e'etait un soutien des terres. un mur de ter-

rasse. en un mot.

Le innr Slid.— Tout en haul, au contraire. que represente le mur Sud (.MN

)

de I'esplanade ? Lui aussi s'appuie contre les terres de la colline. mais il n'est

plus forme de lits paralhdes destines a crecr une masse surlaquelle on puisse

se reposer en toute siirete; ce qu'il en reste evoque I'idc'e d'un iiTur de fond

di'stine a masquer le haut de la colline et.'i former un des coles interieurs d'une

cour (pi. 111. 4). En etfet. le cote exterieur de re mur. dont il subsiste une

hauteur de quatre lits au-de.^sus de I’assise de soutien. est a refends et bos-

sages et constitue. lui aussi. une vraie facade. L(' mur lateral de I'Est (.U3, tiir.

1
1 ; avait etc degage par .Macridy Bey jusqu'a une grande profomleur : sa fayade

etait exterieure. done destinee a etre vue ; I'interieur au contraire, grossiere-

ment taille, devait etre cache. 11 est evident que nous avonsla lesparois dune
boite gigantesque qui devait etre remplie de terre. en un mot. des murs de

torrasse supportant un terre-plein a parois a pic sur la vallee.
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Forme de la terrasse ainsi delimitee. — La question seposede savoir s’il s’agis-

sait d’une seule terrasse formant bloc, ce qui accorde a la muraille du Nord

une hauteur hors du sol triple a quadruple de ce qu'il en reste aujourd’hui, ou

bien s'il existait plusieurs terrasses formant gradins. Dans I’etat actuel des

rechcrches, nous ne pouvons nous prononcer avec certitude
; il faudrait pour

cela un travail d'ensemble allant jusqu'au roc a des niveaux ditferents. S’il

s'agit de terrasses etagees, nous aurions chance, vu la configuration en pente

du terrain, detrouvera chaque niveau des vestigeS provenantde ces terrasses;

si au contraire il s’agit d'un seul socle enfonce comme un coin dans la mon-

tagne. tout vestige archeologique aura disparu et nous ne retrouverons plus

rien. Disons de suite que deux sondagcs executes en tunnel a flanc de la col-

line n’ont rien donne, et font pencher vers la seconde hypothese. D’autres

indices semblent la corroborer. La distance a vol d'oiseau de I'extremite de

I’esplanade Sud au niveau du mur de soutien Nord prolonge par la pensee en

hauteur (37 m. envir.), semble hien courte pour permettre plusieurs etages

qui n’auraient etc dans ce cas que les marches d’un grand escalier. D'ailleurs

la pente est actuellement assez raide et Lon n'y remarque aujourd'hui qu’une

rampe oblique de deux metres de large environ, taillee a flanc de colline pour

permettre de descendre au pied de ce grand talus. D'autres raisons incitent a

conclure a I’existence d'un seul terre-plein avangant d'un jet au-dessus de la

vallee
;
c'est I'etat de la partie Quest des ruines, en haut.

La, bien plus de blocs qu'a I'Est ont cHe conserves et Ton se rend compte

du mecanisme dela construction du terre-plein. On remarque, sur I’esplanade

du haut, que partout oil le roc aftleurait. les Pheniciens I'ont regularise, et

qu'ils n’ont fait intervenir les blocs de pierre quo pour combler les vides. Cette

esplanade tinit a Tangle Kst par un talus de terre et de pierrailles descendant

vers la vallee. mais. sur la partie Quest, ce sont plusieurs denivellements brus-

ques dus ace ([ue de nombreux blocs de pierres joints au rocher sont encore en

place (pi. IN . 1). Sur cette partie Quest, au bout de 12 m. de longueur

d'esplanade depuis le mur du fond i q) se presente un denivellement de 3 m.

;

3 ou 4 ni. encore (en tout 7 m. r du [tlan) et Ton arrive a la maison du jardi-

nier posee elle aussi sur un socle de blocs (/) qui vont rejoindre le sommet de

la partie Quest du grand murdu bas que nous avons decrit. On se rend parfai-

tement compte. en raison des inegalites de niveau des blocs en place, et du



14 SYRIA

|)(‘U (le surface a attribucr a chaquo terrasse, (ju il s’apit la d’uu socle uni(jne

(lont nombre d‘assises ont etc arracheos, crcant ainsi des relais factices qui

ont subsistc jusqu’a nous. Le contenu de la boite de pierre qu’etaient les

murs du temple etait un anionceliemont iiaturel de terre et de rocher qui se

trouvaient [)artout reconverts, pour obtenir une assise reguliere de blocs bieii

dresses, reservant une place au rocher aplani Iors(|u’il emergeait a la surface.

On con^oit qiie la poussee ait du etro formidable : le niur du bas resista mal

a celte pousscM3, ou fut juge insuftisant pour supporter un accroissement des

constructions superieures
;
il fallut le consolider. C'est, on eflet, ce qu a cons-

tate Macridy Bey lors de ses fouilles : ce inur du bas se compose de deux par-

ties distinctes
;
trois assises paralleles, 1, 2, 3. dont 1 forme facade, sont appli-

quees contr(‘ les deux assises primitives 4 et o
;
Tassise 4, lorsqu'on a demoli

le mur pour y prendre les inscriptions, s'est revelee facade a blocs bien ali-

gnes, portant refends et bossages.

Lne autre hypothese encore possible, quoique peu probable, c‘est celle, au

bout de Lesplanade du haul, d une suite de degres atfectant de loin Lapparence

d une sorte d escalier de geants et d un bel etfet decoratif : inais une telle dis-

position aurait laisse peu de place au sommet pour les constructions du tem-

ple et je crois plus volontiers a une seule terrasse large de pres de 57 m.,

s'avancant vers la vallee sur une longueur d'environ 37 m. On reste confondii

lorsqu'on pense a la somme d’efforts necessaires pour edifier un tel piedestal

en blocs generalement longs de 1 m. 50, d’une largeur deO m. 60 a 0 m. 70 et

d'une hauteur de pres de 1 m.

Inscriptions pheniciennes du temple d’Eshmun.

Le Musee de Beyrouth ne possedant pas encore d’inscriptions du temple

d'Eshmun. j'ai resolu de prelever deux des inscriptions que contiennent encore

ses murailles. Conime on le sait, ces inscriptions ont (He trouv(5(‘s dans le

mur Aord de la terrasse, compose de cinq lils de pierre adoss(;‘s les uns uux

autres (1-5).

La n6cessit6 pour avoir ces inscriptions de vider Tint^rieur du mur Ta

r^duit h un veritable couloir comprenanl de Texlf^rieur k Tint^rieur (pi.



DEUXIEME MISSION ARCHEOLOGIQUE A SIDON (1920) 15

IV. 3), une paroi d'un lit de pierre un espace vide correspondanl a deux

lits ( 2 et 3). large d’environ deux metres, ot deux lils de pierre (4 et 3). le lit

3 entaille a sa face posterieure pour epouser la forme des terres centre les-

quelles il s'applique. Comme le lit 4 presente vers Eexteriour un alignement

parfait. des refends et des bossages, comme les inscriptions se sont rencon-

trees dans les lits 2 ot 3. on a conjecture avec beaucoup de raison que les lits

4 et 3 representent une facade primitive et que les lits 1 a 3 ont ete appliques

en avant pour augmenter la resistance des deux lits 4 et 3. lors de I'agrandisse-

ment ou de la restauration du temple par le roi Bodasbtart. Les inscriptions

de ce roi ne valent done que pour la partie nouvelle 1-3. Les debris de toute

sorte ont comble le couloir jusqu’a une certaine hauteur.

En explorant le lit 4. facade primitive d'apres les conjectures anterieures,

et n'appartenant pas a la construction de Bodasbtart, j'ai releve, non plus

entre les joints des pierres, mais sur un bloc en facade, une inscription gravee

evidemmentau moment do poser les assises 1 a 3. J'ai preleve deux inscrip-

tions gravees sur les joints des pierres de I'assise 1 qui constitue la fagade

de Bodasbtart. Comme au niveau oil etaient situees ces deux inscriptions

(7' assise en partant du sommet). le cote exterieur etait double par une autre

construction dont je parlerai plus loin, je ne risquais pas d’eventrer ce mur

d'une fayon disgracieuse. Un des deux blocs portait une inscription a demi

grattee. Les constructeurs de la muraille ecrivaient le texte a I'avance. Au

moment de la pose, si un bloc n'idait pas tout a fait d'eqnerre, le ma^on ne se

faisait pas scrupule de 1‘egaliser : e'est ce qui est arrive a Tune des inscriptions

:

toute la partie gauche a ete grattee
;
en certains points, on voit encore les tra-

ces de la couleur rouge dont etait peint I'interieur des lettres. Le souci d'ega-

liser la pierre a fait aussi disparaltre une ou deux lettres de I'autre bloc
;
la

encore, des traces de couleur rouge rappellent les lettres manquantes.

Les inscriptions du temple d'Eshmun reproduisent jusqu'ici deux types

distinots : les premieres trouvees qui sont aussi les plus longues, ne font men-

tion que du roi Bodasbtart et enumerent certaines parties do la Sidon antique

Une bibliogra[)liie tres complete des tra-

vailx parus sur le Temple (rEslimnn et ses

inscriptions, a ete donnee au n*^ 765 du Re-

pertoire d'Epigraphie shyiifiqne: le n° 760

reproduit toutes les inscriptions alors con-

nues
;
le n® l"200 introduit quelques correc-

tions ace classement. Je reproduis pour les re-

ferences la numeration employee par le n" 766.
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les secondes raenlionaent lo roi Bodashtart et son fils : c’est a ce type qu'ap-

partiennent Ics trois inscriptions que j'ai relevees (fig. 12): dies sont iden-

tiques, no ditlerant quo dans la distribution on lignes. .M. Clerinont-Ganneau

r

n

y >
‘j

‘\Y ‘f

n
‘1

^ 3 y
< A

y-
^

( >,y^ A, 0^ '//'</ iV

h‘)'\

Fig. 12. — N(ju\elle^ iribcriplion'' phuuicicnnes dii Temple d’Kslimun

en a donne la traduction ^uivanle, adoptee parM. Lidzbarski : Le rui Bodash-

tart et (c’est-a-dire avec) le prince heritier VatanmiUk, roi dcs Suloniens, petit-fds

du roi Eshmnnazar. roi des Sidonicns, a construit ce temple d son dieii Eshinun Sar

Qadesh

.

Ainsi, Bodashtart associe son fils a la construction du temple
;

il est pro-

bable quo ce fils etait aussi quelque peu associe an gouvernement
; I'inscrip-

tion d'Eshmunazar 11 revele uno epoque de troubles politiques ; celles de Bodash-

tart seraient un retlet de sa preoccupation d’assurer sa succession a son tils.

Ayant obtenu dansle n'" 111 un toxtecomplet apart quelques lettres. etdans

le ti" 11 le rnenie texte. iitais mutih', il m‘a paiai j)reb''rable de ni' pasouvrir une
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breche dans la 4' assise pour arracher I'inscription identique (n" l i qui y est

gravee en facade : elle a ete laissee in situ. II est probable que le mur renferme

encore de nombreuses inscriptions, mais vouloir les extraire entrainera sa

degradation delinitiA e.

Bondages en avant du mur nord de I'enceinte. — Ainsi que jo le disais plus

haul, le travail de deblaicment des fouilleurs qui m’ont precede a ete en grande

partie recouvert par un arnoncellemcnt do decombres de toutes sortes ; seuls

les grands murs du Nord et du Sud et la ligne d'enceinte qui borde I'esplanade

du haut restent visibles. J'ai pcnse qu'il etait inutile de faire un nouveau

deblaiement apres les premiers travaux de Macridy Bey. Par centre, la partie

Nord, celle qui est constituee par le mur inferieur, mur aux Inscriptions, m'a

paru meriter un supplement d'enquete. Le long de la partie centrale de la

tranche 1 de ce mur Nord. presque vers le milieu s'avaneait une petite plate-

forme sortant peu de terre et supportant quelques gros blocs echafaudes qui

s'adossaient a cette facade (r/i, fig. 11 etpl.IW 3). Macridy Bey constata d'ailleurs

la presence de cette amorce de construction : il remarqua de meme que la pierre

formant le coin Nord-Ouest de renccinte etait suivie d'autres pierres se diri-

geant vers le Nord
:
je pratiquai un grand sondage en avant de toute cette par-

tie (pi. VI, 2 et 3) : la plate-forme c k etait en realite une assise de gros blocs

semblables a ceux quiformaient le mur aux inscriptions et qui emergent seuls;

maintenant elle se continuait, mais a un niveau inferieur. par une assise longue

de 14 metres d’Est en Quest (21 m. en comptant la partie recouverte par la

plate-forme), allant finir a o m. oO en avant du coin Nord-Ouest (pi. IV, 3).

Ce pavement etait compose de blocs longs relies parfois entre eux par des

queues d’aronde oii I on avail coule du plomb ; les gros blocs etaient parfaite-

mentajustes etleurs surfaces superieures, bien planes, etaient de memo niveau,

comme dans les assises des autres grands murs du temple. Ce sondage etendu

jusqu'au mur central {x-z, pi. IV, 3), et a sa section Quest dont le parement avait

ete arrache. a montre que nous avions la un autre amas de maconnerie dont

la plate-forme visible c-k et ses blocs echafaudes en avant du mur central Nord

etaient la partie superieure
;
au pied de la partie Quest du mur central meme

constatation : des blocs formant gradins viennent rejoindre cette assise (pi.

IV. 4 et 3). II y a la une grande plate-forme dont les assises superieures ont

disparu, collee a ce qu'on considere comme le remaniement du temple du au

StRIi.. — V. 3
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roi Bodashtart. Jusqu’a quelle hauteur cette plate-forme s’elevait-elle '? Nous

I’ignorons. Les quelques blocs echafaudes qui se dressent le long de la fagade

du inur central a une hauteur de 2 metres sont la hauteur maxima que nous

puissions enregistrer (coupe, pi. IV, 2j. Cette magonnerie doublait-elle tout le

travail anterieur, ou etait-ce un terrasson s’avanQant seulement sur un cote du

temple '? Un autre terrasson semblable se trouvait-il en vis-a-vis du cote Est ?

Autant de questions qui restent a resoudre. Je crois cependant qu’il n’y avait

pas de correspondance al’Est, ouque s'il s'agissait d un renforcement du grand

mur, tout, comme le grand mur lui-meme, a disparu au moins jusqu’a une

grande profondeur, car au coin Nord-Est le denivellement est brusque, tandis

qu’al’Ouest une terrasse pouvait nous avertir de la presence d’une construction

sous-jaccente.

Quoi qu'il en soit, ce que nous avons releve de ce nouvel amoncellement de

blocs avait beaucoup souffert
;
tandis que certaines pierres etaient encore

ajustees comme au premier jour, au point que I’humidite les avait soud4es de

fagon a faire croire a la presence d un ciment, la plupart etaient un peu ecar-

tees les unes des autres ; il est probable qu’il faut attribuer a un tassement du

sol, du peut-etre a une secousse sismique, ce deplacement des blocs. Entre le

coin Nord-Ouest de I'enceinte du temple et Tangle de ces nouveaux blocs, on

compte o. m. 77. La pierre formant Tangle et celle qui la suit en fagade de

cette nouvelle terrasse offrent une disposition particuliere ;
on remarque sur

leur bord une suite de queues d’arondes multipliees, sans doute parce que le

mur paraissait deja menacer ruine. II semble qu’a ce niveau de la nouvelle

terrasse il y ait eu encore un remaniement. Toute la ligne de ces blocs qui

linissent a 5 m. 77 en avant du mur central anterieurement connu est de niveau,

ai-je dit, ce qui n’a lieu que sur les fagades. Or, en avant de ce massif, sur une

longueur de 2 m. 30 vers le Nord, la terrasse se prolonge par un massif de

pierres de beaucoup moindre taille, a grain friable, et que les indigenes appel-

lent du ramleh. Il y a la sans doute un prolongement fait aprescoup, peut-etre

garni d’un parement de gros blocs, qui a, en tout cas, disparu. A la distance

de 2 m. 30 de la ligne des grands blocs (8. 07 au total depuis le mur x-z), ce

massif cesse brusquement. Je Tai suivi en profondeur a 3 m. 60, le long de la

paroi Quest : les ouvriers ont ramene de la terre melangee a de la pierraille

et a des debris de poterie commune de la partie g et h. pi. IV, 3. Celle-ci
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etait composee de fragments plus ou moins epais de vases fails dans le pays

dont la forme etablie depuis le premier millenaire avant notre ere a persiste

pendant des siecles, et de debris de vases en terre plus mince, rouge, sonore.

decoree de stries longitudinales bien regulieres : formes et decors qui ont

ete tres employes jusqu'a I’epoque romaine. Par contre, nous n’avons vu sortir

de ces sondages aucun debris de ceramique noire estampillee, ni de ceramique

grecque plus ancienne. Cette nouvelle terrasse finissait a I'Est au niveau de ce qui

paraissait a I’origine la petite plate-forme en avant du temple. Neanmoins, en

poursuivant la tranchee vers I'Est, on a encore trouve trace de petits murs en

direction oblique Sud-EstNord-Ouest et tout a I’entour des restes de betonnage.

Fragment de stele. — Un sondage a ete execute immediatement en avant de

la fin de ce massif de pierres sur une portion du jardin legerement en contre-

bas (0 du plan, fig. 1 1) ;
je n’ai plus retrouve de murs

;
une tranchee executee

plus a l est (p du plan, fig. 1 1), mais a un niveau inferieur en descendant vers

la vallee, a mis au jour des restes de mur dont les pierres etaient orientees Sud-Est

Nord-Ouest et un frag-

ment de plaque sculptee

de marbre blanc tres fin

de 0,21 sur 0,12 et qui

appartint sans doute a

une stele votive. Lesom-

met representait le dis-

que solaire enserre dans

deux uraeus et prolonge

par des ailes ;
au-des-

sous un espace vide

horde des deux cotes

par des orneinents en forme de plumes arrondies. La sculpture tres soignee

est d’un faible relief (fig. 13).

Ce motif en plumes d'ailes semble avoir ete fort apprecie des decorateurs

du temple d’Eshmun
;
parmi les debris epars dans les gravats laisses par

Macridy Bey, se trouvaient plusieurs fragments d’ailes a plumes pelites ou

longues, mais toujours representees droites a la maniere de celles qui compo-

sent les ailes des genies assyriens, jamais coquillees.
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Les debris que I on recueille au cours des sondages se composent de frag-

ments de sculptures, moulurages. debris de colonnes, statuettes, etc. Un des

- ^
motifs les plus interessants qui ornaient les

(/( bases de colonnes (fig. 14, B). se retrouve a

I'Artemision d'Ephese.

,/ \\ / , , Deux autres tranchees ont ete execu-
(f y>>. \\j f >^'il

]] )f^

^
;]

partie la plus basse de la vallee,

y enorme talus; Tune {B du
'

plan. fig. 11) n‘a rien donne; I’autre (S du^ —

~

^ plan, fig. 11) a mis au jour des restes de

murs et meme de plateforme couverte d un

^ ^ ^ dallage assez mince et tres regulier
;
pres de

I
\

I

/f

\
^

cette construction, on a recueilli un fragment

(
I \i j) ijV ^ de masque de lion en pierre, et un debris

statuette sectionnee au cou, aux genoux et

\Mi/V :i auxcoudes;lepersonnageportaitunesortede

^'3 longue tunique a plis multiples, serree par une

Fig. 14. — Decor de fragment- ceiuturc dout les extrcmites volumiueuses
du Temple d’Eshmun.

retombent par devant entre lesjambes.

Figurine de terre cuite. — Un sondagc de 3 m. de long, 2 de large, 4 de pro-

fondeur, execute au niveau du grand mur inferieur (1-5) mais it 5 metres en

dehors de I’enceinte cote Est, n'a rien fourni. J’ai rencontre sur la terrasse

superieure lors d’ungrattage dusol au points, figure 1 1, une statuette-amulette

cassee(fig. 15). Ce petit monument pouvait avoir 0 m. 065 de haut ; la figurine

est brisee a mi-cuisses : le second fragment, un peu use, se compose des pieds

et du socle. La figurine en terre siliceuse blanc jaunatre represente un person-

nage nu, du sexe masculin campe de face les poings sur les hanches. La tete,

imberbe, a des traits accentues qui lui donnent un aspect grima^ant ; elle sem-

t)le couverte d’une sorte de calotte emboitant etroitement la tete et finissant

au niveau du front ; des oreilles part un ornement peu distinct qui forme pont

au-dessus des epaules sur lesquelles il repose par une extremite. La poitrine

est ornee d'un collier forme de petits carres maintenus par un double fil, en

haut et en bas du carre
;

les cuisses dont il ne reste que la partie superieure

sont renflees comme chez les Hottentots. La base se compose d’un petit socle
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carre ; les deux pieds de la statuette ne reposent pas directement sur le socle,

mais sur deux animaux allonges raves de stries. aux pattes repliees sous eux,

qui veulent etre des crocodiles. II s’agit d’un personnage aux membres infe-

rieurs ecourtes comme dans la figuration du dieu Bes. La figurine semble collee

centre un support plat ovale, orne au revers d’une curieuse facon. Une deesse

nue, les epaules de face, mais de profil des la poitrine. de fagon qu'un seul

sein soit visible, se tient debout, les deux bras a demi etendus et allant toucher

le bord de la plaque ; le bassin. les cuisses et les jambes sont de trois quarts :

la tete. de profil, est coitl'ee de la longue perruque dont les extrehnites suivent.

Lune, le bras droit, tandis que I'autre tombe

sur la poitrine. Sur le sommet de la tete se

dresse un haut orneinent en forme de plume.

Paralh^es a ses bras sont des lignes en che-

vron qui coupent I’ovale du fond : les com-

partiments ainsi delimites sont stries de lignes

verticales
;
de chaque main de la figurine part

un ornement en forme de grande plume qui

va rejoindre le sommet de cclle qui surmonte

le sommet de la coiffure. Sur le fragment infe-

rieurse voient. de profil, les pieds dela deesse.

Dans les creux de la figurine on remarque un

depot jaune soufre qui est unreste d'emaillage.

Ce fragment, pour sa pate et pour son style, est a rapprocher de deux fragments

que nous avons recueillis lors de la mission de 1914 ; I’un representait une base

de statuette, dont les jamlies etaient flanquees de lions I’autre une amulette

en forme de buste qu’on pouvait suspendre
;
le revers portait egalement une

deesse egyptienne la tete ornee de plumes Je n’avais pu on donner qu’un

dessin au trait: M. Virolleaud veut bien me communiquer une photographie du

service des Antiquibisque je reproduirai plus loin. Ces statuettes, faites enimita-

tion du style egyptien, sont-elles des objets fails sur place par des Egyptiens mal

au courant des besoins religieux de la population et melant des symboles de leur

propre religion a ceux de la Phenicie, ou sont-elles des objets importes ? En

Mission archeologigue a SidoHy Ibid., fig. 104, m.

fig. 104^ 0.

Fig 15. — Terre cuite da Temple

d'Eshmun.
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tous cas, c’est un compromis entre la pensee egyptienne et la pensee pheni-

cienne. Ce dieu Bes notammcnt, imberbe, a tete serree par un bandeau, au

collier a plaquettes et aux pieds posant sur des crocodiles, se rapproche plus

dll dieu Ptah quo du dieu Bes.

Resumi'. — Le temple d’Eshmun etait situe sur une esplanade, a ini-hau-

teur d’une colline dominant la rive gauche du fleuve Asklepios. Cette espla-

nade occupait le sommot d une terrasse a demi taillee dans la colline. a demi

artificielle et formee. dans cette partie, de terres et de pierres rapportees. La

base desmurs qui constituaient les parois de cette terrasse a ete retrouvee.

Le mur IVord, celui de la face la plus proche du fleuve. quisoutenait les terres.

se composait de deux lits de pierres paralleles. Le roi Bodashtart pourconso-

lider ce mur y tit accoler un nouveau mur de trois lits de pierres. Les inscrip-

tions se trouvent aux joints des pierres de ces trois lits, noyees dans I’epais-

seur du mur, ou sur ce qui etait la face de Pancien mur et que le travail de

consolidation a masque. En avant de ce mur Nord, d’autres renforts enfouis

dans le sol ont ete decouverts. Des sondages executes plus en avant dans la

direction du fleuve ont mis au jour les vestiges de diverses constructions.

Les ruines d’Hemmar Eulman.

Le village d’Eulman situe en face du temple d'Eshmun, sur le sommet des

collines qui bordent la rive droite du fleuve, se compose de deux parties ;

Eulman proprement dit et un peu plus loin Ilemmar Eulman ( jUic. itjU.:.-).

rsous y avions remarque, en 1914, donnant sur unc vallee parallele a cello

du j\ar A^\\vali quelques murailles dont les pierres, de dimensions beaucouji

plus modestes que celles du temple d'Eshmum, etaient copendant, pour quel-

ques-unes, de belle taille (pi. III. 3). J‘y ai fait pratiquer un sonda^e.

Deux murs A B et C D (fig. 16) se voyaient cote a cote, separes par une

sorte de petite courette ouvrant vers I'Est mais reunis en A C par un mur; ces

deux murs ont ete degages; ils contenaient beaucoupde blocs de taille moyenne
en meme temps que des pierres beaucoup plus grandes, bien taillees, ayant

refends et bossages. La tranchee A C a suivi sur son cote Est un mur d’assez
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grosses pierres finissantpar uno sorte de blocage nial agglomere avant d’abou-

tir a la terre vegetale. Une tranchee E ost venue rejoindre A G, se termi-

nant a I’exterieur dans le talus dos pierres eboulees : une autre, F. a suivi

sur le cote Sud un mur de pierres

r
'

i 1

-

1

!

Q30 i,ec

G

/ ^6

3

c /V

r 3.
J'-

mal taillees, haut de trois metros

et finissant en has, a son coin Est.

par une pierre a refends et bos-

sages. De cette tranchee sont sor-

tis des fragments de verre, de po-

terie commune et de poterie rouge

mince, sonore, a stries horizon-

tales comme on en trouve a I’epo-

que romaine. A 7 m. de distance

de la tranchee A G se trouvaient

quelques pierres en alignement

;

elles appartenaient a un mur H de

7 m. 30 de long, faisant retour

vers le Sud (1), sur une longueur

de 2 m. Un sondage (K) execute a

Finterieur de cette construction et

mene a la profondeur de 2 m. 50

n’a rien donne. Tout ce cote du

plateau a ete occupe par des bati-

ments qui durent etre importants

a en juger par leurs vestiges
; mais tout a ete ruine et rendu meconnaissable

comme il est de regie en Syrie
; on pent cependant, des debris exhumes et des

echantillons recueillis, conclure que nous nous trouvons en presence de

constructions d’epoque romaine ayant utilise un certain nombre de blocs

pheniciens plus anciens.

Fig. 16. — Plan des sondages

a HemnaarEulman.

(J suit' re.)

G. ConTEN

A

u.



LES FORTIFICATIONS DE DOIJRA-EUHOPOS

PAR

LE COMMANDANT RENARD ET FRANZ CUMONT

J)ans inoa rapport sur les fouillos de Salihiyeh je ne m'etais pas hasarde

a fixer la date des fortifications qui defendent la place, d'apres Tetude super-

licielle que j'en a^ ais faite. Aucune inscription ne nous avait appris le nom de

leur constructeur, nous n'avions releve a Salihiyeh aucune marque d’appa-

reillage, aucun signe de tacheron sur les blocs qui torment ses murs, et la

surface de ces piorres friables etant aujourd'hui tres fruste, peut-etre ne sera-

t-il jamais possible de retrouver aucune indication gravee sur les parois. Mais

line observation importante. qui avait dejii ete faite par M. Breasted et qui

est confirmee par le commandant Renard, fournit un precieux terminus ante

quern. Dans le temple des dieux palmyreniens, le mur sud, sur lequel est peinte

la grande scene de sacrifice appartient a une des tours de Tenceinte Or.

grace aux inscriptions, nous pouvons fixer la date de ce tableau a la tin du

siecle de notre ere 11 s’ensuit done que I'enceinte. ou tout au moins la

portion de I'enceinte ou le temple est encastre. est anterieure a la periode

romaine, car Doura ne fut pas occupee par les legions, meme temporairement,

avant l expedition de Trajan, en 115. Mais, s’il en est ainsi, toutes les probabi-

lites tendent a faire admettre que dans leur ensemble, et sauf certaines refec-

tions partielles, les fortifications dont les mines subsistent encore sont cellcs

dont Aicanor entoura Doura, lorsqu'ii la fin du i\" siecle av. .l.-C., il a fonda

une colonie macedonienne pour garder la ligne do TEuphrate

Les nouveaux edements d'information que le commandant Renard met ii

notre disposition corroborent cetle maniere de voir et justifient la conclusion

qu il avait lui-meme tiree do la date des peintures.

i" Cf. Syria, i. IV, iy'23, p. U.
Comme on le voit clairemcnt, Syria, t. III.

1922, pi. XXXVI.

' Syria, t. IV, 1923, p. 19.

Cf. Syria, t. IV, p. 33.
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Tout dans le mode de construction employe a Doura corilinne (juo ccs

fortes batisses sunt Foovre des iriii'cnicurs niilitaircs grccs, .Nous
}
trouvons

employee uniqiiemeut la pierre e({uaiTit‘. ^oigneusouKUil ap[)areilh'‘(‘. dont

chaque assise est d'une hauteur unifoi'me : aucune maeuiimuie de hrique, pa^?

meme de ces chairies de l)riques(pii se reneuntrent dan^ le*; umr^ (l'e[) 0 ({ue po>-

terieure, comme a Aiilioche. Les renvois qu'on trouvera en ]iole> a Touvrage

de Philon de Byzance. inoulrent eumJ)ien les preceptes de C(‘ ti'cliiiicien de

Tepoque hellenistiqiie < env. 200 av. J.-C.) ontet<‘ lideliuneat ob.^erM.A a Doura.

De fait, les ruines de eetle ville pourraienl fournir de> illustraiions eurieus(‘''

ace Traits* de fortlllc(ili(i}L dont Charles Craux et Albert de Roebuh out (‘om-

mente avec erudition les rraeim‘iil.>

11 est un point* surtoul qiii me parait caracbdTsliijue. L(‘ eomniaadant

Reiuird note (jue le loni^' des ravins — en partieulier le lon^ du ravin Sud on

les restes de Fenceinti^ >oat bien conserves — a la muraille suivail le burd de

ces fosses naturels en utilisanl leiirs sinuusite> pour un trace en creinaillere, a

nombreux saillants et rcntrants se llampiant reciproquenient et appuye par des

tours formant bastion Ce iFtC'^t point ici le trace en creinaillere prupremimt

dit, tel (ju'on le trouve appli(ju('*. {)ar (cveinple. dans dies fortiliealions d(*

F'epoque ahexaiulriin* it Rriene a lasu> . a Samothraet^ ‘ et uu It* miir des-

sine. au lieu d une liyne droite, une stuit* de re^^auts sendilables. sur le plan,

aux marches d un escali(‘r. Ft* s^steme atkqtle a Doura i‘s[ bien platut eelui (];m‘

Philon a{)pelle “oiovojt:; c( en forme de scie et qui cunvient ^pecialemcnt.

diOil, quaiid le terrain qu on veut enceiiidre e^t sinueiix »

.

Les courtines

tres eourtes, qui se llanquent Fune Fautre, permettaient en elfet de suivre

loutes les dentelures de la erete d un precipice, eomme nous le vo\ ons a Doura.

Ldnventeur de ce sysleim* (Tait, suivaiit Pliilon * Pulyeidos, iui^Tnieur tln^s-

salien qui fut au scrvict^ d(* Pl)ili[q)t* dc .Macr*doine ct dont tb*ux disciples,

O' lie vac de pfiiloloijic, 1. IJJ, ISTIC p[). lU-

loJ. Le t(‘xte a (He republie par Sluolm:, Phi-

lofds fiicchanicae syalaxis libri <iuarta6 et

quinhis^ Berlin. ISit3.

VVicgamkH Scukvdkh, Pricae, 1LM)4, p. .16.

P' Athen. Mitteilnnijen XV, 1890. p. 117 ;
cf.

Trxiru, Description de C.U/e Mineure^ 1. Ill,

planches 1-17-8.

O' Co'>/L, UvuscR, Ah:\}\a>. Untermchan-
(jen a'ff SamoUinike, Vienne, 187.';, L I, pi. I.

O lauLCN. g XL, p. 86-7, ScnorxK. 'AcaoHis:

fTi’/_07: 0 Lx) oiav 6 to::o; r 7 ^o/e.o:,

vv iiio oc' _\[, de Boflivs, PrlnidptS

de fortijlcaiiun aniujne, 1881, p. 16, rappel!

e

'V trace en teiiailles

ruiLON, Mil, ^ o p. 8 '!. 8 , ScnoE.NE.

\
S\IUA. — \ .
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Charias e.t Diades. accumpagnerent Alexandre dans son expedition On ne

s'etonnera pas des lors de trouver les principes de Polyeidos appliques en Asie

j usque sur les bords de I'Euphrate.

Philon note que dans ce genre de fortification il convient de construire aux

endroits dangereux des tours pentagonales dans les interA alles des courlines.

11 est assureinent rcmarquable qu a Salihiyeh nous trouvions precisement une

lour de cette forme dominant encore de sa masse imposante le ravin du Siid< *'.

Ce trace en zig-zag oppose nettement la place forte de I'Euphrate aux

camps remains du limes d’Arabie, quadrilateres reguliers garnis de tours

rondes ou carrees 11 la dilTerencie aussi des constructions defensives oil

persistent a I'epoque hellenistique les traditions des vieux architectes orientaux,

comme le mur d'Adadnadinakhes ii Tello ( milieu du n' siecle av. J.-C.). mur

forme d'une suite de ressauts et de rentrants rectangulaires, qui ressemblent

a des rainures verticales

Doura nous offre aussi, si je ne me trompe, le type, mieux conserve que

nulle part ailleurs en Syrie, des fortifications dont les ingeiiieurs militairos

munireut ces colonies grecques qui furent fondfms dans toutes les regions du

vaste empire des Seleucides. Par une heureusc fortune, un dessin trace a la

pointe et que nous avons estampe dans le temple des dieux palmvreniens (fig. -i

)

permet de reconstituer siirement la partie superieure des murailles ct de>

tours crenelees, que le temps a decapitees

Cest assez dire quelle est Eimportance pour Ehistoire de Earcliitecture

militaire dans I’antiquite des renseignements nouveaux que nous fouruit le

commandant Kenard sur les defenses de la vieille forteresse de .Xicanor.

Er. C.

Cf. pAUL\-^VI!^^o\\ A, Henlenc, \ s. a.

H Charias )) et « Diades iJ.

PiiiLOx, L ef. p. 8.^, 25. Schoem ;

Virauvi:, 1, 5, -4.

Cf. pi. Ml, lig. i. CeUc tour, eomino

j’ai pu le eoii^taler rautoiniic dernier, nt' so

Irouve pas oii la situe le petit plan dessint}

d’apres une photographie d’avion (fig. i).

Kile occupe la place de la troisienne tour du

plan a partir du mur ones!. Ellc s’elevc an

iniliru d'uuo longue euurtiuc droite, Irop

etendue pour etre protegee tout euliere par

le ressaut du mur qui la flauque, et elle e.>t

ainsi veritablement plaeee, eornuu* le veul

Philon, c u uu endroit dangereux
i"** Bklaxow et Domaszkw^ki, Die Pro-

rincia Arabia, t. I, p. 433; t. II, p. p. 24,

p. lit), etc.

Cf. E. UE SvuzLC, Uecouveries en Chaldee,

puldiees par IIeczei, t. I, p. 31)7, 399, m :

t. 11, pi. 53 bis.

d. inj'ra. p. 35. fig. 4.
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1. — Le site de Kalaat-S^lihiyeh.

Perclic' sur un eperon du plateau, le Kalaat Salihiyeh domino de sa masse

imposante toute ime vastc region. Sauf en bordure du fleuve. ou les cultures

des villages et de petites etendues parsemees de tamaris et quelques rares bou-

quets d'arbres viennent egayer le paysage, c'est partout le desert, aride et

morne en ete, verdoyant quand les pluies abondantes de riiiver y ont fait

croitre, en quelques jours, une maigre vegetation berbeuse.

Aux pieds de la forteresse. TEuphrate, qu'elle surplombe de 50 metres en

son point le plus eleve, forme un fosse de 4 a 500 metres de largeur, oriente

du Nord-Ouest au Sud-Est
;
une etroite bande d'alluvions, couverte de touffes

de tamaris, s'etend actuellement entre la falaise et le fleuve, dont les eaux

battaient autrefois la base meme de la citadelle fpl. IX, fig. 1 ). Au dela de

la vallee. s'etalent a Einfini les molles ondulations de la Djezireli. En amont

comrae en aval, le regard contemple sur des kilometi’es les meandres de I’Eu-

phrate. Vers EOuest, le plateau de Chamin, absolument plan et denude, etait

sous Eaul des guetteurs de Eenceinte et des avancees de la place.

La valour de cet observatoire cst indiscutable : mais la n'est pas le seul

interfd de la position. Limite du cote du tleuve par une falaise infranchissable,

le Kalaat sc trouve en outre comme enchasse entre deux ravins profonds. aux

pentes abruptes. distants Tun de Eautre d'environ 1 kilometre et dont la depres-

sion vient former avec celle de E'Euphrate. une sorte de pentagone irregulier

non ferme (t. Ill, PI. XXXI, t).

Une telle position s’imposait a Eattention d'ingenieurs militaires. A vrai

dire, il leur restait encore a faire pour completer Emuvre de la nature : fer-

mer par une muraille le cote Guest, ouvert sur le plateau, tianquer par des

ouvrages appropries les fosses naturels du tleuve et des ravins, construire une

citadelle. reduit de la defense, etc. ; le genie grcc dovait trouver ici a s'exer-

cer ; il semble que c'est a lui que. revient sinon le merite do la creation de la

ville, du moins celui des constructions qui ont fait de Doura, en memo temps

qu'une place de guerre de premier ordre, une des grandes villes des bords

de EEuphrate.
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2. — L'enceinte.

Fi-

Le rempart. — Do miMUO quo la pliipart villes anciennos do cotte re-

gion. oollo dont Kalaat-Srdiliiyoh mar<[uo I'oinplacomont dtait oucercdeo d'lino

iiiiirailli* oonlinuo. Dos v<‘sli^’os plu^ on nioins iinporlants on sul)sistont sur

tout lo parroui'S. ici plus qu’6crol<‘s, ];i disparu'^ on ddiiiolis on partio

sous racli()U dll toin[)S ot poul-olro drs lionimos, aillours plus on moins recou-

vorts sous ranionoelloiniuil dos (d.)ouli^ dos suporstructures et du sable apporto

par le vent du ddsert. D'uiio fa(;on ^(uuu'ale tout, a rintdriour de la villo

cornmo a roxtdriour. osl ontorrd sous uno couche do d<‘coml)ros ot do terro

friable, d uni' profondour habituollo de 2 a 3 mdtres. Au-dossus de ce sol rap-

portd. lo rompart diuorgo frdquomiiiont de 8 a 10 mdtres. Ainsi quo nous le

verrons plus loin, lapariio supdriouro do co mur dovait dtre autrefois couron-

nee ddine lijine de crdneaux.

La forme generale de ronceinto ost colie d’un polygone irrdgulier a un

angle concave
:
pentagone si Ton no tiont pas compto de la brisure du ravin

d'aval. lioxagone si on la prond on considdratiun. ^ u d’un avion survolant

LEuphrato. rensemlde otfro Limago grossidre d’une tdlo de lion, gueulo on-

verte tournee vers 1 ainonl — sMiibolo du a la nature, inais bien caractd-

ristique, do cette antique oitd du desert

La face paralldle au iiou\o a 000 mdlros environ a vnl d’oisoau, eolle qui

lui ost opposdo ver.N lo dd>m*U Odo : lo outd l)ordant lo ravin d'amonl a im dove-

loppoiiiont do ddO metros, oolui qui longo lo ouiuli d’a\al atloint meti'os.

Le pdrimdlro dlait done do 3.!b>0 jiK'O-ies.

En borduro du ilouvo et d(' sos dou\ aflluoids. giuu'raloiiioul ii see, c'osl b'

terrain qui a imposd la eonliguralioii do la fortilloalimi : la muraillo suivail b‘

bord do cis li)s>.ds nalunds on utilisanl au iniiuix loins >inuo'-!lds pour un trace

on (Tdinailldro a noinbiviix saillanls id n nirants so llanquanl r(‘ci[)i-(Hpj(Mii('nt.

a[q)U}ds par dos lour> foianant bastion

O' ri,ir. 1, Xoril on

' cr Xf/;,.-,. |, j:; j.\ D L D. - - Lc-; h-.I... .1,. ,.cl arlid.' Mint (!,. \l [.'ran/ CnQinul!.
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Du cote du desert, le plateau pierreux (>t denude s’eleve en dehors de la

ville en pente insensible, constituant un veritable glacis sans la ruoindre deni-

Fig. 1. — Plan des rt-tnfs nr Doura.

vellalion; la nature n’y reiiuieri aucune forme particuliere de la ligne de

<lefense ; aussi le rmupart y est-il rectiligne dig. I : cf. pi. IX. tig. 2). 11 n'v
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existe aucun fosse nature! ou artifieiel
;
mais los tours y sont multipliees : on

en compte douze sur ce seul front. II est vrai qu'un fosse ou des fosses peu-

vent fort bien avoir existe et avoir ete combles par le sable que le vent a accu-

mule contre Tobstacle quo lui offrait la muraille

Le mur d’enceinte est d'epaisseur variable suivant les endroits; il a de 4

a 6 metres sur le front du desert, de 1 m. 80 a 3 metres sur les autres fronts ; il

est construit. sauf de rarcs exceptions, en tres bel appareil : ce sont des blocs’

d'une pierre gvpseuse a lamelles brillantes que fournit la region. Les pierres

sont rectangulaires et bien taillees : leur longueur est variable, mais lour

epaisseur est constante dans un memo lit ; on remarque frequemment dans

une memo assise I'alternance de blocs longs de 1 metre a 1 m. 20 avec des

blocs plus courts, do 0 m. .30 a 0 m. 70 ;
les pierres d'un lit sont toujours pla-

cees en couvre-joints sur celles de Lassise inferieure. Il ne s'agitpas seulement

de parements exterieurs. mais du corps meme du mur. d'un ensemble homo-

gene, ou il n'y a trace ni de blocage, ni d'alternance de materiaux divers.

Le liant est constitue par un excellent mortier de platre *^'qu’on retrouve

l^hilon (IX, = p. S-4, of.

p. 91. *20) preterit de nt‘ pas creuser nioin^

do trois fosses eu avant du mur d eiiotduh*

pour empechci' machines d'appi'oclier, rt

d’en rejeter la terre de faooii a en faire des

rt^mparts. Rien do ct'ci n'a siih>iste. Par

contre, line autre r(M*ommandat ion de I’an-

teiir grec est iiiteressanti* non seulement pour

Doura, mai.^ pour Pal my re et d'autres ville^

syrienne?. « Il faut, dit-i) ( IX, *2 — p. 13

Schoene). elever en forme de tours les tom-

beaux de> homines de bien ; ain>i on rendra

Ja ville plus forte et en memo temps ceux qui

se sont di.stingue< par leur vertu on qui sont

morts pour leur j)a(ric, y recevront une se-

pulture honorabl(‘ >». Les epaisse> lours tune-

raires de la necropob‘ de Doura ^’tdevaient en

effet autrefois, comme autant de forts deta-

ches, en avant du mur Guest, le plus expose

aux attaques (cf. Syria, t IV. p. 40). « Ges

tombeaux servaient aux defenseiirs do postes

d’observation, d'autaiit plus pivcieux qu(‘ I'as-

saillant, retenu par une crainte superstitieiise,

n’osait generaleraent les altaquer (A. de Ro-

chas, Prui('ipri> dr forfijh ation ua/byucl. »

Ce mode (h‘ construction e^^t freqiuMil.

Ainsi a Pririie, dont les miirs datmit de

repoqu(‘ d’Alexandre. les parements out des

assi^CN de hauteur differente. mais d’un bout

a Pautre d’une meme assise, les blot's soigneu-

semeiit equarris out la meme hauteur. Cf.

\ViEG\AD (‘t SciH;\r>EH, op . rH.

Philon I, g = p. 79, 7, cf. 80, 1

Schoene) recommandt' de reiinir b's pierres du

mur a Paiile de plomb ou th^ fer ou de les Her

par da moriier de pldlre y’j'I/o:), a fin de lour

permettre de resister aux coups dt's ma-

chines, 11 revient a plusimirs reprises sur la

ntVessite de cimenler les lilocs Iv yuVo pouras-

surtT la solidite de la macoiiiierit* i cf. la note

tie Graux, p. 108 s.i. Ce mode de cunstrucf ion

devait tl’ailleiirs en Syrie etre anteritmr a

bexpedition d ‘Alexand rtu Arrieii 'Anah., 11,

21, 3) note a propos du siege dt‘ Tyr par 1(‘

conquerani que les murs dectdtt* ville elaieiit

A'.Oo::; zv xsejizvo:' r !.,•*

platrt' poiivait etre obtenu tres aisement a Dou-
ra en calcinant le gypse de la montagne.
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invariablement dans toutes les constructions de la ville. La surface exterieure

n'avait aucun crepi ou enduit.

Entre les deux tours 2 et 3 du reinpart face a la Chamic. la muraille pre-

sente une particularite de construction'*' quo labreche ouverle pour le passage

de la piste permet de constater. Au lieu d’une maconnerie massiA'e et de belle

qualite, on trouve successivement en venant de I'exterieur trois murs en blo-

cagc, juxtaposes, puis un mur en briques crues ; constatation curieuse. chacun

Fu; 2 — Coupu du mur Oue^t.

des trois premiers est reconvert d'un enduit sur ses deux faces ; les epaisseurs

sont de 1 m. 33, 0 m. 9U, 1 m. 50, 4 m. 80.

Sur la face tournee vers Abou Kemal et pres du bastion 1 2 existerait une

portion de rempart analogue.

Se trouve-t-on la en presence d'une enceinte anterieure a celle queTonvoit

partout ailleurs, ou bien s'agit-il d'une refection ? II est possible que les premiers

occupants, presses de feriner la ville du cote ouvert au desert, aient construit un

premier mur, qu ils auraient renforce petit a petit avant que des batisseurs plus

experts ne soient venus edifier I’enceinte que nous admirons actuellement

Figure 2. — Voir une photograiihie ou

cette portion du mur est reprotluite, Syrin,

t- III, pi. XXXV, 1.

Voir le post-scripiunijj). 39.
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II est a remarquer que la muraille eritre los tours 2 et 3 n'est pas dans le

prolongemont do la ligno droito de I'enceinte, mais s’inlldchit legeroinent vers

rinterieur.

Des observations faites cn divers endroits donneraient a penser qu’une

partie au moins du rempart etaitdoubbk^ a sa base interieure d’un large mur

en briques crues(*>.

La planche VIII donne I’ensemble du front bordant le ravin d’amont; il

montre le trace de la muraille. ik’roulee en certains endroits, masquee en

d’autres par la terre qui la recouvre. emergeant ailleurs des decorabres de 4

a 6 metres, dominant la berge de I'Euphrate d une hauteur de 33 metres au

point de soudure avec la face qui lunge Ic tleuve.

Lcs tours de Venccinle. — Tout le pourtour de Tenceinte etait llanque de

tours, les unes carrees. d'autres rectangulaires, construites de la meme fa^mn

et avec les memes materiaux que les remparts. Face au desert, la ou le sol est

plan et la ligne de defense rectiligne. elles etaient a peu pres regulierement

ospacees d’environ lo a 80 metres Tune de Tautre. Partout ailleurs elles

etaient a des intervalles variables : c’etait le terrain qui tixait lour emplace-

ment, generalemcnt a un saillant. Chacune d'elles avait un rez-de-cliaussee et

un etage, sinon davantagc.

Parmi ces tours, les unes, surtout cellos du front de Cliamie, avaient leurs

cotes paralleles ou perpendiculaires a la direction generale de la muraille

qu’elles depassaient extikieurement de plus de la moitie de leur epaisseur

(cf. t. III. pi. XXXV, 1); les autres etaient disposees plus ou moins oblique-

ment, un de leurs angles externes faisant ainsi saillie plus que I'autre la tour

d'angle n"5 (pi. XII n^d) debordait a la fois les deux faces auxquolles clle appar-

L’eiicphite de Byzance, lorsque Septime

Severe eii fit le siegtk etait formee d’un miif

de gpos blocs lies entre eux par des cram-

pons de bronze. Ce mur avait ele a renforee a

rinterieur par des remblais et des construc-

tions qui stmiblaient ne foTiner avec lui qu'un

seul rempart fort epais » (Dion Cass., LXXIV,

10, 4 : Ta hxfj; a’jTwv (tojv Tcp/wv) xa: /r't'XT.i-

*/al ot 7.000 ur'aa?'. tc;-/ joto'co, oisTE xat :v xetyo;

Tcayj to :tav stvat ooxcTv).

(’^) Le motif de cette disposition nous est

donne par Philon (I, 2 ^ p. 79. 13 Sebomiei.

G e>l que b‘^ coups tombani perpendiculaire-

DQent sur une face de la (our rebranleiit for-

tement, taiidis que, quand un angle fait sail-

lie, les coups frappent le mur obliquenient et

ricochcnt icf. Craux et Rochas, p. 110. note).

Ailleurs (Mil, 13 — p. 83, oO Schomiei Philon

s[tecifie que h‘s deux angles (prune tour forme
avcc le rempart devront de preference eire

Tun aigu et Tautre ob( us.
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li(*at ouiiNtituait Ufi veritabb^ bastion
;
par conire, tours 3 et 1 i no flan-

([innil quo 1(‘ roiripart flu fles(?rt.

Aous avon> div»v 1<‘ }fl;ui (VI. \. iv 1 > de la tour n' i. Gclle-ei inesuro

H) ni. !{0 de lon^* (‘I [ i in. 2^ fle larue : I npaisseur du mur est 2 in. 10. Lo rez-

dn-cliaussee ot partagn on deux pibces ouvrant rliacuno sur rintbrieur de la

forteresse; le mur fle separation est fort fle 1 m. 40: Einterieur des cbambres;

entirreinent reiiqfli de tiTre^, n*a et(‘ dega^e ([u’en faible partie'^'. De retag(‘

(jui suraiontait ee r(‘Z-fle-eIiaLr'>sbe. on ne voil plu^ (}ue la nai>^ance des

parois. L'ensemble s’eleve aeluelleiuent a 4 m. 30 au-de>sus du sol inlerieiir

de la ville. l^a ^aillie du eoiu Aord-Onest a rexterieur de I’eneeinte est fle

7 ni. 20. alors ([ue celle fle la eonie Aorfl-Est parait etre de toute la largeur

de la lour.

La lour n" 13 merite urn' mention [lartieulien* : e rst m eflet uii veritable

liastion polvgonal. eumme le montre la tigure pi. All. i

La porte de la jurteressc ( fig. 3). — Lii examea attentif fle toutt‘ Tetendue

de Eenceinte y riAele r(‘\i>t(mee fl'uni' [lorte uniijue: la piste de Deii-ez-Zor

a Bagdad franehit liimi le renqjart en flmix endroits. rnais. a I’entn'M' eomme a

la soi'li(‘. il s'agit d(' sim[)l(‘s taeebes ouverti^s (lan> le mur a une e[)oque re-

eeabs Lavoie antique^ drvait [uisser eii d(fliur> de la \iUe. parallelement au

front do Chamie. el franeliir ouadi Slid a sa nais^anee ’

. Toutefoi^ il parait

eertain qu'au moins une [toterne piuanettait ile eommimiquer direetenieat avoc

le lleuve, et d'aulres [)otm*nes ^’ouvraient ^aas floute aU“des>us fles ravine? au\

endroits on il etait [)os>ible fl \ fle^eenflre

La porte luonumentab^ s'oin re j?ur le desert : elle n est [uis an milieu d<‘

la face puisqu'elle a (}uatre tours d un cote et sept de Tautre : la largeur plus

grande de la cite flans sa pai ln* Sad ex])li(]ue dfliilleur.^ cette as\ metric. La

construction se conqiose fl(^ deux toui’s paralb'fles, rectangulaires, niesurant

O' Cetto tour, (I'ou out etc tire^ la pluparl

dci? pai chemins tr(uiv ('‘:5 a Doura. a Ue exitie-

rcmeiit video en 11123. .Nuu> unoiis eon ''late

qae ses murs de pierre avaieiit ete doul)!!'"

par des murs en briques ernes (voir Post-S(Tip-

tum). De plus, au milieu de la >alle de l oiiest,

s'elevait a I’interieur un pilior, paieillement de

briques erues, perce detrous pour y fix('r des

routres. qui avaieiil du >outeairle"^ p(aiicher>

[lurtageaut la tour eu etages sijperi^o^es

.

' m'. suprn. p. 2(>.

Voir Post-bcripliin)

,

p. 40.

O' Philon i VU^p. 82, 14 ; 83, 23 Schoeiic)

lirescril de uunuiger de nombreuses potomes

pour faire plus facileuient des sor-

[[ q < et pouvoir battre aisemeiit eii retraite.

Syria. — V.
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chacune 22 miMressur 8 m. 30 ot separees par un intervalle tie o metres (fig. 3;

PI. XI4'. fi". 3 ;
cf. t. IV. pi. A. fig. 2). Get intervalle n’etait pas entiere-

ment convert, mais deux purtes en arcades de plein cintre rtkmissaient les

deux tours: I'epaisseur do leur embrasure est de 2 m. 40. L une de ces ouver-

tures est placee sur I'alignement interieur de.s tours, il n’en reste que quelques

voussoirs, a la naissance de la voilte : Pautre se trouve a la partie medianc de

Fig. 3. — Porte de I’enceirite (mur ouest).

I'edifice, elle est intacte. On serait tente de cherchcr une troisirme arcade ii

I’entree. du cote exterieur. inais aucune trace n'en est visible; il n’a pasdii

en exister.

Chacune des tours avait un rez-de-chaussee et un ctago au moins : le roz-

de-cbaussee est entieremont noye dans la terre
;
chaque etage comprenaitdeux

pieces communiipiant entro elles par une ouverture recttingulaire.

La portt' forme dans sou ensemble un parallelepipede ii base carree de
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22 metres de cote, et qui atteint encore tl metres au-dessus du sol actuel. La

moitie inferieure etant enterree. on ne discerne rien du systeme de fermeture

a part quelques trous on sont encore engages des fragments de pieces de bois

ayant environ 30 centimetres de diamoti’c.

Quant aux organes de defense, rien n'apparait non plus hormis quelques

fenetres ou meurtrieres indiquees sur le plan ; mais, un graffite trouve sur le

mur Sud du temple aux fresques (fig. 4) parait pouvoir completer notre docu-

mentation sur ce sujet.

Ce dessin represente la mnraille d’une forteresse : il est naturel de suppo-

ser que I'artiste a reproduit ce qii’il avait sous les yeux, c'est-a-dire le rem-

part de sa ville ; or si Ton compare le graffite aux representations photogra-

pliiques ou autres delaporte duKalaat. eiu’tains rapprochements s'imposent; on

constate de part et d'autre I’existence d une entree a arcades entre deux tours

rapprochees : au milieu de la face de cliaque tour, s'ouvre une fenetre carree

ou une embrasure
;
lateralement. des tours regnlierement espacees servent de

defense a une muraille crenelee. 11 semble done que le dessin a la pointe est

bien I’image do la porte de Saliltiyeh etd'une partie do I'enceinte
;
en I'etat pre-

sent. il ne manque que la superstructure avec ses erfmeaux. A vrai dire, dans

Focuvre de I'artiste la construction parait plus cMancee. mais il faut remar-
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([uer quo le niveau du sol actuol est sureleve par rapport au niveau an-

cion

3. — La citadelle.

( l’lanoh<" X. (ijz. :2 .

on l^ordnrp de rEiiphrato ot accoloo au niur do ronceirit(‘ qui funnait

uiio (In SOS I'iUM^s. qii(‘ s’(d('‘Vo la citadollo. Lii fosst* de plus do lOf) iaotr(‘S d(‘

largi' risolo do la villo
;

si Ton remar({uo quo le sol intdriour du nisielhan

monto on pente, [)arlbis trds forte, a mesurt' qu'on so rapprocho du bord do la

falaiso. on stuai portd a concluro quo lo fossi'* susdit n'ost qu un raviii; ioi

(‘Hoorn CO s(‘rail la natun^ qui aiirait di'diMMidni'* choix do 1 (Muplaciuncnt d(^

racropol(‘.

La forino g(‘niu*alo dovait ctro cello d un rootangb^ allongd [>arallcl(‘[ncul au

tloLivo sur ddO mi'dro^ d(‘ lo/iguour. avoc uuo cinquantaine do i)\dtn^s dt^ lar-

gour. Lo grand onto tuurnd vers la \ill(^ subsi^ti^ Mir louto son (d(‘ndu(‘ (L III.

pi. XWIIIb par ooutro. 1(‘ fiont o[)[)()^d a disjKiru [lar suite d(‘ 1 oboubMiKMit do

la falai^(\ oil ndui voit [diis qu(‘ la tour n" (i, Fonnant son oxtridnib'^ Xord-

O' G<‘ (Wssin est pr»'cieu>v puisipi'il

de Ja parlie superieure des fortifica-

tions, ([Lii. en Syrio, a partout di^-

parii. Lo^ oil vert u res carrres (jui ^(»at fi^^u-

rees ver^ le hant dcs deu.v lours riantjuanl

la porte, »orit le> f‘iiil)ra>ure^ .

([iii servairnt aux d('‘i’f‘nseurs (1(‘ la plae(‘

a lancer des projectiles a Vairli* de ma-

chines (PniLON, IV ~ p. 80, 10 Schoene).

D anlres nioiirlrieres [)Iie ('troiti*'*^ ^er\aiont

an tirdes arclun*^ p. S(l. Srhoemo C(‘S ar-

(dieros iTo^/.x: on to;v.x, cf. Graux-Uocha^,

p. 1“25, note I n'oiit pas rte fi^iirees ])ar noire

dessinaleiir, mai? on le> voit sur tes pho-

tographies do la porlo ct de la citadelle.

Au eontrairo, Ir graft'He -a re present c avec

soil! I(‘^ crenoaux fpil Miriuontaient les tours

«‘t le< (‘oiirtines : tif. Oniio>, HI, -i , VIII.

(p. 80, 3i; 84, 0 ScfioeneK vi la nolo de

Graiix-Rochas. p. 1.3y ; (( Un mur creriele cou-

ronne le rtaiiparl : ]] se compose de deux par-

ties 1 " Uu ninr inferi(‘iir ([ui no peut dejia^-

''er I nirtia^ dVdevatiou
;
2‘' Au-dessns de tadh*

base, (I(‘- merlons alteriient avia* desi'reneanx

(:-7AC2’;!. Le defensjMir se met au creiieaii, la

par tic ^uperieure dn (‘orp^ etaat senh‘ decou-

verle [lonr lam er son trait snr Uassaillant.

piiis il s’ahrite derriere un des merlons voi-

"ius... > Ailieurs emmre a Doura, nous avons

retrouve un graffito grossier d'nne tour pareil-

lemetiLcrcHieleei .Uo/in;i»PH/s PiotA.WW. 11)23.

[sous pie>s«‘ii. Sur le dessin ([uc nous n‘pro-

duisons, le cerele ou plutot ha roue qui vimit

cooper le mur, est d une autre main, et il eu
(*'t probableuient (h? ineme de> d(‘ux person-

nage> places an premier plan, peut-etre une
hmtm(‘ [)(jrlant nn capnehon. devan t nn hoinm(*

les mains joinles comme s] elles ctaient liCes

fprisounierft
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Guest ot quelqaes restos J’uao autre ('u'^ 10 du plan). D'apres ces vestiges, et

en tenant compte de cc qui a ete observe pour rencoint(‘, la oil (die borde un

escarpement, le trace du rempart do la citadelle du c6t() de TEuplirate devait

etre en ligne brisee. bastionriee a certains endroits. Les petites faces perpen-

diculaires au lleuve sorit mieux conservees : cello d'amont subsiste en

entier
;
cello d'aval est marquee uniquement par son liastion Sud (tour n"" 9)

et une portion do la courtine attonante d une dou/aine de mfdres.

Les truis angles siib>i.stant^ de ce reduit sent pourvus cliacun d'une tour

formant bastion : une autre tour (n^ 8) se trouve sur la grande face, a 3b nu)-

tres .seubuiKuit du bastion n^^ 9. tandis qu elle (‘st distante de 220 metres de

la tour iL 7. sans ({u'on puisse so rondre cunipto dos raisons do eetle ano-

malie ( PI. \, lig. 2
:
[d. X\', lig. (Sj.

Des restes d'une tour, visible en 10. semblent indiquer que le rempart bor-

dant la lalaiso etait bastionne : a moiiis qu’on no se trouve en prevsence d'une

construolion ayant line (b^stination partieuli('‘re. L'(Hliti(*e en question prf*-

s(Mit(^ (ui (diet sous un as[>e(*t singulier dont la pi. X[\ . fig. 7 donne unoidfm

l)(m\ pans de iiiur se dressont verticalement, formant entre euv un angle

droit . colui de droite est perce d une large fen()tre rectangulaire : ehacun de

ces murs est double a 1 miRre environ d’intervalle d une deuxieme paroi
;

il

en resulte deux couloirs, dont Pun, celui de gauche, contient un escalier des-

cendant de Eextm'ieur vers Eintihaeur du monument.

Le di(>dre fornu) par les murs se continue en dessous d'eux dans la falaise

qui est taillee verticalement des deux cotrs: dans la partie droite, a 5 ou

6 mfRros afiproximativement au-dessous de la fenotre. on apenmit une sorte

de grande niche, en forme de portion (rinunisph('MX\ dont la paroi est recou-

verte d’un onduit. 11 y a une relation probable entre fexistence de la feniHre

et celle de cette espece do caveau : on remarque en etfet dans Lencadrement

inferieur do la feni'Rre une profonde entaille qui rappelle celles que portent

les margellos de puits. On pent adnKdtro ([u'une corde devait hisser les far-

doaux de la niche a la fen(Hre ou les descendre en sens inverse. Que pouvait

hien etre cette niche ? Citerne. ergastule. ou bien cachette que Leboulement

L etat des ruincs branlantes aii-dessus du e'est-a-dire en contro-bas d'une quarantaine

vide n’en permettant pas Tacces, la photogra- de metres, ct ce que I’on voit au-dessous de

phie a ete prise de la berge de I'Euphrate, la construction est la falnise a pic.
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de la falaise a mise au jour? Pareille (|uestion peut se poser au sujet de la

maconnerie de la partie superieure. Peut-etre s'agit-il d'un escalier se conti-

nuant autrefois dans les roches aujourd'hui ecruulees et conduisant a un cou-

loir secret coinmuniquant avec Pexterieur ou bien menant au fleuve?

Trois portes, a, /\ 5^ (pi. X, tig. 2
)
doiiiiaient acces a la citadelle : toutes trois

sont pres d^une tour, sur la face regardant la ville. et consistent en une

voute en plein cintre de 3 m. 60 de diametre. Elies sont ensablees presque

jusqu’au somnaet de leur courbure
;

il a fallu les deblayer en partie pour pou-

voir penetrer a Pinterieur (pi. fig. N et t. \\\ pi. XI, 1 ).

Les murs du castelluin et de ses bastions sont construits coniine ceux de

I’enceinte ; leur epaisseur inoyenne est de 2 m. 60; dans la partie fi />, leur

hauteur au-dessus du pied actuel de la muraille atteint 16 m. 40 : elle se reduit

a 7 m. 40 dans toute la portion be, oil le pan superieiir de la muraille e^t ecroule

depuis fort longtemps sans doute. [^uisqu'Dii n'en nmianjue aiicun ve>tig<‘ sur

le sol.

Ces tours avaient un rez-de-chaussee, a I'lieure actuelle ensable, et proba-

blement deux etages : les chambres du premier etage avaient environ 6 metres

de haut : on y observe de nombreux trous oil venaient se logei* les extremites

des solives du plafond aujourd’hui disparu. Les lour> 7. 8 id 0 n'ont ([u um*

piece a chaque etage ;
le bastion n'^ 6 (|ui occupe Tangle Xord-Est en a deux

(cf. pL X\\ n'^ 10).

Les fenetres des tour> sont presque toutes du type suivant : interieuremimt

T’embrasure est limitee en haut non juir an linteau, niais un arc brise: les

pierres ne sont pas taillees et posees en claveaux, mais placees a plat et en

encorbellement I'unc sur Tautre : aux deux tiers de Tepaisseur du mur, Tem-

brasure se retrecit briisquement pour se terminer en meurtriere

L'interieur de la citadelh^ est encoml)re de terre oil Ton rn^ di^5tingue aucime

construction (pi. X\\ fig. 9). L(‘ tmTain monte rapiibmient a mesun^ (ju'on se

rapproche du bord de la falaise : le point die plus eleve est a 31 midres au-

dessus du mur au point d'

.

La tour d'angle Xord-Ouest (tour rr* 6) montre une sulistruction qui no se

le Cf. Philonf IV— p. 80, 10 Schoenc). « Les ricnro en pente vers le dehors. 11 faul les me-
embrasures doivciit etre larges a I'iuterieur, nager dans le mnr tours, qui eontieninuit

plus etroites a Pexterieur, avec la partie infe- les niachiues, catapultes et petroboles, »
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rrveli' nulle part aillours ; c'ost uii souljasseinont debordant largement la

coristniction ; sa [)artie infariaurc a une forme a pen pras cylindri([iic se raccor-

tlaiil par une courbi' avec la tour (pi. XV. ii’ 10 et t. III. pi. XXXIV).

Commandant Eugene Rknahd.

PosT-Sciui’TLM. — Les foiulles entreprises an mois d'oetobre 1923 ont per-

mis de preciser sur certains [»oints les donnees fort utiles qu'avait reunies Ic

commandant Renard sur les fortifications do Doura. Tout d’abord ces fouilles

ont etabli que, comme il le supposait (p. 32). le mur en bri([ucs ernes doublait

tout au moins une large portion du rempart Quest. Ce mur. forme de rangees

de briques egales, scqjarees par des lits de roseaux. et epais de plus de 5 metres,

s'etendait certainement depuis la breche ou passe la route de Deir-ez-Zor

jusque devant la tour m 3du plan, contigue au temple des dieux palmyreniens.

Bien plus, en dcdjlayant la tour u'^ 4 (p. 33), nous avons constate qu'a I'inte-

rieur. ses inurs Est et Quest etaient pareillement doubles par un autre mur en

briques crues de 90 cm. a 1 metre d’epaisseur. Ue meme, les decombres qui

remplissaieut la lour n° 3, provenaient en partie de Eeboulement dTm mur de

briques et de roseaux, en partie des blocs de pierre tombf's du mur exterieur.

Quant a la date ou fut construit ce mur, des constatations decisives per-

mettent maintenant d'assurer cpi'il est posterieur et meme de beaucoup poste-

rieur au mur de pierre de I'epoque hellenistique. Nous avons retrouve dans une

salle qui s’etendait devant la tour m 3 une nouvelle peinture, quine parait pas

anterieure a la periode roniaine. Qr. celte peinture avail ete en partie enfouie

dans le mur de briques (pi’il fallut demolir pour la degager. Le m6me mur a

son extremite nord masipiait une porte du temple des dieux palmyreniens,

bati, ce semble. au r‘ siecle de notre ere. et obstruait le passage entre deux

[uirli(‘s du sanctuaire.

11 sVnsuit (pie ce mur. cou'^truit a raiicienne mode du pays, fut eleve

[lOur renforccr le rempart et les lours. A la dati> oil on IVdeva, les fortifications

d(‘s ingunieurs grecs etai(ml \ ieilles de plusi('urs sit''(d('s et leur partie supci-

rieiire mena(;ait sans doute de s'l'crouler, ear la pierre (pi’ils avaient employee

etait mediocre. Qn usa i»our leur rendia' buir solidiR' d’lin proc(‘d() liabiluel

sous I'Empiro. piiisque nous 1(( Irouvoiis eiiiplo\e aussi a Byzance (p. 32, n. \).
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L(! comaiandciiit Horuird admct (p. al!) (jue la rouhMpii lia\ eix' aujourd'hui

li‘s I'uiiies dc la \ille eonlournait autrefois c(‘ll('-ci ot dosccndait dans la vallee

do rKu[)hralo par le ravin du Sud. A la vrrite. aujoiird hui encuro. a la saison

des pluii's quand Ics ('aux son! hautes el quo les voitures venant do Bagdad n(>

])euvent suivre la piste habituello, olles empruntcnt ce ravin dn Sud pour nionter

sur le plateau. Ceci tendrait a confirmer la maniere de voir do notre collabora-

ttmr. Toutefois. jo suis porte a croirc qu a I'endroit on s'onvro la « porte do

Bagdad ». la on la route (rAbou-Kenial traverse renceintc, il x avait doja dans

rantiquiti' une porte perinottant de laisser ontrerlos oaravaiies (d los troupes

arrixant de la vallee de I Kupbrate ou ax ant ti'averse le tleiive. 11 ost xrai quo la

largour de la t)reobo (pi. .\f, tig. I
) est telle aujourd'bui qu il no subsiste rien do

cette porte, sauf peut-etre de grands blocs cnfouis dans la terre et qui aftleu-

rent au nixeau de la route. Mais cette entree de la ville a pu etro inoins puis-

sammentfortifieeque cello du mur Quest, car scs approches etaient bien defcn-

dues. La route qui s'eldve en longeant le bord delabauteur dominant la vallee,

est presque parallele. conime on le voit meine sur notre petit plan (fig. 1), au

mur d enceinte qui la doniine : elle etait ainsi sur un longparcours cxposee aux

coups des defenseurs de la place. Puis, une fois franchie la porte aujourd'bni

df'truite. cette route passait dans un vdritable defile (pi. XI. fig. -2) outre la cita-

delle et un onvrage I'ortifie. dont la presence it fintrriciir dc Venceinte no s'ex-

plique quo si Ton a voulu garder un passage par ou I'ennemi pouvait penetrer

au cceur de la cite. Let ouvrage couronne Pextromite dc la colline qui coni-

mandc un ravin remontant vers POuest. au point marque sur notre plan,

d’apros la pbotograpbie d'avion, par des petits traits paralleles (tig. 1).

11 en subsiste aujourd'bui un mur de plus de 25 metres do long et largo au

sommet de 2 m. .'iO ([>1. XIII. fig. 1 i. Pormd d'au moins qnin/.e assi.sos suporpo-

sees. il est coustruit dans toute son epaissour on gros blocs e(}uarris. sans blo-

cage. absolument coniine le mur d'onceinte extericur. A son extremite Quest,

dont 1 angle s est ecroule, il subsiste une portion d’un mur perpendiculaire a

celui“ciet quite i^attacbe a la declixite de la colline, defacon quo 1 ensemble a du
former une formidable redoute rectangulaire. Certes. la route qui passe au pit>d
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do Cette redoute d'une part, au pied de la citadeRo de Fautre, n'oRrait point un

acces coinniode a Fassaillant ijiii aurait force la porto de Timceinte. iJe plus,

au coin Nurd-Ouest de la redoute >0 raRaclie, soiiible-t-il, uti(‘ inuraille (jui

desceiidait dans le i‘a\iri et le harrail. de faeou a iutenlire a riuirieini de i?e

glisser par co creux jusqu'aux rues d(* la ville.

Nulle part 1(‘ parenieiit des I'or'ilicatiuns nr b’e>t eous»M‘V(‘ aiis^i hieu (jue

celui du grand inur dela redoute. sans doule parce (jue cette paiui tournee vers

le nord n*a point ete brulee par le solenl. La face exterieuia^ de^ blocs de cluupie

assise est tailb^e en bo^sage. coinuie on le voit nienne sur noire petite repro-

duction, et le> traces df‘S coups de cisean (pii out arroiidi la pieiTe sout encore

nettement distinctes. Ces bo>^agi'S augnituitaient la force de resistance du niur :

les coups qui portaient [)res ibs joints, fi appaient une surface o!)li([ue vt le clioc

perdait aiiisi di^ sa violence. La preocciqialion d(* [u^oteger les joints a[qiarai(

aussi dans Pbilon de B\zance et nous trouvons cboz lui la recoininandation

d'emplover des blocs, en hossag(‘ ru>ti(]ue ( apyoasTCOTroi), ce qui repond a la

ineine intention

Fr. C.

NOTE ADDITIONNELI.E

CAR

Leo:nGE BROSSE

Nous avons veqn de Beyrouth, trop tard pour etre inseree dans le corps de Tarticle du

commandant Renard, une note importante de M. Leonce Brosse, architecte du Sersice des

Antiquites, sur la construction qui couronne le plateau de la ville en face de Tangle S.-O.

de la citadelle.

Nous veiions d’exprimer Topiiiioii qu’elle a[)partenail a une retloute.En eil’etla grande

largeur des murailles, t’ormees dans toute leur iqiaisseur de blocs c([uar^i^ lies par du

mortier, rap])roclie cette forte batisse de Tenceinte et du Caslclluni, qui oilTeul le meiiie

type d’archilecture.

Oi Philon, p. 81, il ss.
; p. 1 Schoeiie.

— V. ^
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Le bossage, sur lequel M. Brosse nous apporte des precisions bienvenues, est destine,

nous I’avons dit, a empecher les coups de frapper perpendiculairement une surface plane

et a amortir la violence de leur choc. Les bords lateraux des pierres, qui n’etaient pas

proteges par leur courbure, sont rabattus en chanfrein pour qu’on ne puisse les atleindre

pres des joints et en faire sauter des eclats Le soiri avec lequel cctte construction iiiilitaire

a ete executee apporte un iiidice nou>eau de son origine hellenique.

F. C.

Un pen au S. de l extreinite E. de la rue principale de la ville anticjue. un

ravin se creuse, entre deux pentes rapides, mi-roclieuses, ini-terreusos. Sun

thalweg oriente d’abord du S. au N.. puis tournant brusqueiiient vers I'E.. vient

linir dans la depression que suit la route d'AIep a Bagdad, entre la cite et la

citadelle. Au S. de ce ravin un plateau presque horizontal s’etend jusqu'a I’en-

ceinte meridionale de Doura.

Une enornie muraille decouronnee, dont les mines out aujourd'hui Easpect

d'un mur de soutenement, liinite le bord Xord du plateau, dominant de pres

de 20 metres le fond du ravin (pi. Xlll, lig. I ).

Face au Xord, le parement de ce monument est oriente de To grades de

r0.-S.“0. vers FE.-X.-E.. et il en existe encore, sur environ 25 metres d<‘

long, deux troneotis separes par uiu^ brecho etroite etprofonde que ravirient les

eaux de ruissellenient : Fextremite Ouest de la muraille forme vers le Sud un

angle droit.

Sa fondation a ete etablie sur le sommet d’un escarpement vertical de rocho

gypseuse, feuilletee en lames minces, (jui atteint 8 metres en sa plus grande

elevation tandis que sa base est pres([m‘ partout noye(‘. invi>ible, sous lerapide

talus d(Hritique.

II reste de la construction lOassises assez reguheres. d une epaisseur variant

de 0 m. 33 a 0 m. 40, ce qui fait environ 5 ni. 70 de hauteur. L'appareil du

mur entier est compose de blocs tallies dans la roche g\pseuse du lieu, do

mediocre solidite. Dans chaque assise alternont des blocs de face longue de

1 m. 13 a 1 m. 20 n‘ayant que 0 m. GO a 0 m. 75 de profondeur et d'autres

ii'ayant que 0 m. 50 a 0 m. 55 de large, mais de 0 m. 00 a 1 metre de (jueue.

L’epaisseur totale de la muraille, toute en pierres de tailles, liees par un mor-

tier au platre, atteint 7 metres. Mais la tres remarqualile particularite de cette

construction est dans le genrr* de taille des blocs qui la constitmmt : la faci*
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vue de chaque pierre est en forme de bossage cglindrique horizontal, do 0 m. 07

a 0 m. 08 de saillie. ce qui correspond a im rayon moyen de 0 m. 27

(cf. pi. XIII, lig. 2).

Chaque extremite du relief cylindri(jue est abattue en chanfrein. et Feffet

de ces angles creux. correspondant aux joints verticaux qui interroinpent a des

distances irregulieres les surfaces arrondies. est d’une frappante originalite.

Doura Europos offre le seul exemple quo j’aie rencontre en Syrie de cet

emploi du bossage cylindrique sans refend. Le bastion pentagonal du centre de

la partie Sud de Fenceinte de la ville est aussi. a ma connaissance, unitpie

dans cette partie de FAsie. et il est possible que cet ouvrage militain* soit le

plus ancien de ce type. 1 ancetre primitif du modele repandu plus tard par

notre Vauban.

‘ (".f supra. [I "iO It
; p
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PAK

CHARLES VIROLLEAUD

La iin de ]‘annpo 1922 a tde inarqupe par les heureuses roehcrclios de

M. Piorrp a B\hlos*-' et par los lirs iiuportants Iravaux de la Mission

de Salil.neli sur LEuplirale. Iravaiix dont rAcadeiiiie avait confie la direction a

Lull de SOS nieinJ)res. M. Franz CumonF''.

Ainsi, cette annee 1922. qui avait (de si tecondedeja. se terminait de la faeon

la pliij? l)rillanl(‘, et il paraissait ](\uUime de pf*nser (jiie l annee F923 verrait

nun seulejnent hi cuntinualiuii. rnai> IVqianouisseiiKnil de Fuaiyre cuinniencee

des F920. et qui n'avait pas cesse depais lors dc se developper de inois en

inois.

II n'en a, malheureu^ement. rien (dec L(^s ciavlits arclR^oIof^iqnos du Ilaut-

Connnissariat en Syrie S(‘ sonten (diet trouv(-‘S reduit-^, an F'* janvier. a t(d point

(jiK' rKjus avuns du renuncer a or^ninisrr pour le print('iu[)s (|U(d([U(‘ mission

qu(‘C(‘ pul (d!'(c Pri\e\s du coneours de la Mission arcli('‘olugi(|ue permanente »

,

forc(cs de ne compter que sur nos seules ot raaigres ressources. nous avons

eep(mdant entrepris — uu repris — iin assez i^rarid nonil)r(‘ (Fen([U(M('s. dont

quel({ues-unes ont produit (rinl(d‘(‘ssanls ivsullats.

An village de llanaoiuc sur la route de T\r a Kana et a d(m\ [las du inauso-

1(M^ (( de Hiram on a (l(mouv(‘rt rortuit(unt‘nt. en janviiu- 192.j, \uw S(‘pu]tui*i‘

(1 un type nouveau, dont un a'Ac seulenumt a pu (dri' d(‘gag('‘ ' tadte t(jmb(»

consiste en une construction de petitesdiinensions, dans kopielle (dai(mt mena-

e* Rapport presenle ii PAcademie des las- CM. .Ic., 10:^3, pp. 12-4t ; Syria IV
criptions, dans la suanre du 3 octobre p[L 3S-3<S.

(Samples rendns <le 1' Ai adrinir des Inscrip- o Voir <l3|a C. /C Arad. Insrr., 11V>3 p 77
fionSy 1923. pp. (Sl-Od,
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ges deux loculi, d*ou Ton a retire quelquos osseiueuts^ line bouelo d'oreille et

une bague eii or, qui porle sur le cliaton Timage du caduc(k^ liig. 1 ).

Les trois dalb's qui bniilent ees lucidi et les j^epurent run de Tautre. sont

ornees sur leur faci^ anbuaeure de symbolej? seulples eii

relief et qui suriiiontent une lianipe. d(‘ surle qu'un dirait

trois enseignes qui >e dressent a I’entree des eaveaux

funk'aires. Le premier de ces symboles. eelui de gauche.

(‘st ]e caducee : le >ecuiid. 1(‘ >igne de Tanit )>, et le trui-

>ieme, nil simple ctu*cle dig. 2 (d 3).

Or, si le caducee se rencontre partout dans le monde medit<‘rraneen, par

contre le signc de Tanit. isule ou associe au caducee. n avait pas ete signale

jusqu’a present ailleiir> qu’a Carthage, ou il est du reste si frequent. II y a

bien. dans la serie des monogrammes moiietaires de Syrie. un sigan^ qui res-

semble beaucoup a eelui de Tanit : mais, comme ce monogramme ne se ren-

contre que rarement, on avait pense qu’il y avait la simple analugie acciden-

tell(‘

La decouverte de Hanaoue parait prouver que celte ressemblancen'est point

iin elfet du hasard ; elh^ atteste qu(‘ h‘ sigrie dt‘ Tanit etait bien connu on Phe-

nicie (d (pidl y iTait asso^de, non seuleimmt, comme a Carthage, au caduciu*.

mais aussi a un autre symhole, qui est peul-etre le disque solaire.

11 nYst certes })as imjiossible que la tombe de Hanaoue soit cello d'une

farnille caldhagiflui^e, que la muidaurait Miiquise a Taix et. s*il en etait ainsi,

nous aurion^ la un nouv(Miu temuignagi* d(‘s relations de la grande colonie

iMienne d Afri(|ue ave(* sa metropole Si. au contraire, cette s('qmlture est

[)roprement t)rienu{‘. la question de Lorigine plienicienne de la Tanit punique

se trouverait, sinon resolue. du moins posee.

Au nord de Tyr, non loin (h‘ rembomdiure du Litani. et sur la rive gauche.

Cf S. GbLLi., Hist, de r\fnqiie dit X'H'd,

t IV. p, aTS n. :). Dans 1jaihi()> tV A. Bia>-

ciiET, BibL Xat., CataL des bronzes, "2^252.

au lieu de « croix an bet ‘ et inenogi\imiiie »

sigiiales snr un plt)inh provtMiaiU (I(‘ Tyr ne

faut-il pa'i coinprt'udn' « sigiie dit de Tanit e(

eadiieee *•
^

Il y alien de iioter. eiicl’i’et, qued'apreb

Ditxlnrt' dt' Si(‘il(‘ XX, W> eite^iarAI. Gm'll,

Illsf. de rAfnqiie da Xord, t. IV, p. ao.j, Car-

thage avait envoy e a Tyr, en Tan 310, des

tab(Tnaelf'< tCor. U’apres M. Dussaud, Syria,

ne23, p. 113. 'Ahdmibkar qui erige un beau

cippe de marl > re a Si don en I’honiicur du dieu

Salman, tdail un rab carthaginois.
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Mme le Lasseur avail explore on 19'2l lo site de Mahalib, ot elle y avail visile

notamment. au nord-est des mines, une grotte dans lacjuelle on avail trouve

jadis iin saroophago de plonii). Co saroophage cst prohahloment le menie qui

nous a die pri‘S('ntd [tar nn anliqnairt' do T\r coimno provonanl do Mahalib

([)]. \^l). 11 ost ornd d an ddcoi' omprnnid au o\olo dionvsiaqnc ot parail dater

I'x. 2 — n,tii6'tux

(lu debut du w"-' sieele, fornmnt transition entre I'art greco-romaiu classi<jue et

Tart chrtHien do Syrie^^’.

M. Rene Dussaud nous communique la note (jud1 a Im^ siir co monument
devant TAcademie des Inscriptions (29 juiu 1923 )

:

« En Phenicie, la vogue des sarcopliages eii plomb semble tenir au\ representations

qui y etaient figurees et qui attestent les preoccupations de Tepoque sur le sort de Tame
apres la mort. Jusqu’ici, les sujets qui apparaissent sur ces monuments sont empruntes
au mythe de Psyche fy ou au cycle dionysiaque. A ce cycle se rattachent un sarcophage
au musee de Boston (y et un autre public par M. Clermont-Ganneau (*) qu'il est parti-

al Aous avons const ate la presence de troi-

sarcophages en plomb de ce type au musee ile

Constantinople. Un autre reside che^ un par-

ticuiier de Beyrouth. Un cercueil de plomb du

meme genre, conloiiu dans uii sarcophage en

pierre, a etc decouvert. en deconibre ID'i.U <lan>

une grotte funcTaire, a proximite du Oabr

Hiram.

'“1 Trois sarcophages de Sidoii signales pur
Hr.TiAJi, Mission de Phenicie, pp. 427-4"28, pi. LX,
fig. 1 ct p. 860

;
sarcophage dans Peruot et Chi-

pi ez, Hist, de Vart, III, p. 177 ; au Louvre, Le-
URAix, Cain/ des monamenfspheniciens, n ' lT.

Archaeolog. Anzeiger, t, XII, p. 76.

01 Reproduction^ dans Clekmont-Ganneau,
Album dWniUp Orient,, pl. L.
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j^iaques plusou moins adaptees aux cultes locaux et que, notamment, le grand vase d’oii

jaillissent les panipres est une survivaiice du canthare qui servait aux mystcres diony-

siaques. »

Les niiries do Sidon, mine in('*puisal)lo, ont produit quantite dc docu-

ments, bien qu'aucuno ruiiille ri'jjuliere n‘y ait lHo pratiquue depuis trois ans.

De ces documents, les plus remarquat)los paraissont avoir ete trouvos. dans

des conditions d'ailleurs mal detinies. non pas a Sidon mume. mais a Bostan-

ech-cheilvh, oil se dressent encore les murs de fondatioii du temple

d'Echraoun.

Ce sont d'abord deux statuettes en marbre, de lYq)oque bellenistique. mal-

tieureusement brisees, et qui representent des enfants mis et assis 11 est

probable, par analojj^ie avec les objcts du meme genre qui ont ete recueillis a

Chypre, quo ces statuettes, hautes dans leur etat aetuel de 35 a iO centimetres,

etaient des ex-volos otlerts au dieu guerisseur Ecbmoim. protectimr-ne des

enfants. Xotre musee de Beyrouth pos.scdait deja des fragments semblables

provenant aussi de EAsclepicdon de Sidon. mais

les deux morceaux (jui viennent d etre retrou-

ves (pi. XVI 1) sont, de beaucoup et si muliles

qu’ils soient, les plus importants de ce groupe.

Du temple d'Echmoun egaleinent. provien-

draitle torse de statuette rnagique quo M. Dus-

saud a deja presente a EAcadfunie ^ et (|ue les

reproductions de la lig. 4 et de la pi. XVIll.

permettront dYHudier dans les luuindres de-

tails. Au sujet de Einscriptiuii pseudo-bieru-

glyphi({ue du dos de la statuette, il y a lieu de

not(U‘ que les signes qui la coinposeiit. et qui

paraissent t4re au iiombre de vingt-six. dillerent tous. a une seule excaqilion

pres, les uns des autres. En outre, et ainsi qu a bieii voulu nous en aviser

M. Franz Cumont, U^> deux derniers de ces signes rn ba> (d a gauche s(‘ ren-

coutrent fre([uemmenl daiis? les manusciits a>trologiques greo, le piauuier a\<'c

ei Voir dtqa CM. Acad.. 192:^ p. 288. C. R. Acad., 1923, p. 287.

I*' Gf. Syria. HI, p. 172'’ 21 ot 22.

(OiinD ^

l it.. 4. — Voir plane he \VUI

SlRI.l. — V'
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le sons do j-jaba. le second designant la culmination suporieure usTOjsivr.aa

Et j'ajouterai que-le second signe parait etre identique a un cryptogramme

figurant, a I’etat isole. sur un cachet do bronze, recueilli a Byblos en 1921

par M. Montet Rf. et dont la forme ost exactement celle-ci ^ .

L'influenco de l Egypto n'est pas moins sensible dans un petit monument

en pierre calcairo. long de 35 centimetres a la base, provenantde la collection

formee par M. Chukri Abela de Saida, et dont nous devons la communication

a I'obligeance de M. le commandant Capdegelle. a qui cette collection appar-

tient maintenant (pi. Xl.Y. 1). Au centre : la bar(|ue de Sokaris portee,

semble-t-il, sur quatre pieds. et repo^ant sur une sellette ; a droite et a

gauche, un pylone. au milieu duquel figure, dans un encadrement. le sym-

bole funeraire bien connu, I’oeil d'Osiris'-'. L'association de Voudja a la barque

de Sokaris est tout a fait etrangere a la symbolique egy[»tienne, mais les amal-

games de ce genre sont. on le sait. d(" regie courante en Phenicie.

Dans le Hauran et dans I’Etat du D’p'diel-Druze. plusieurs morceaux de

sculpture et ipiclques inscriptions out ete recueillis.

Tons ces documents out etc transportes. les uns a Damas. par les soins

do M. Eustacbe de Lorey. les autres au serail de Souveida. sur I'ordre de

Eofficier interprete principal Trenga. gouverneur du Djebel-Druze et correspon-

dant de notre Service des anli(piites.

11 y a lieu de noter specialeinent

:

1“ Le lion de Cbeikli-Sa'd. ipii avail ete signale il ya longtemps deja'-'^*,

mais qui etait reste a moitie enfoui, et qu'il importait de mettre enfin en

lieu sur.

2' Une statue de la Victoire, qui a ete trouvee a Ebabba (Pbilippopolis) et

qui parait bien etre. suivant I'exprcssion du capitaine Carbillet qui Pa decou-

Mormments et Memoires i Fondation Piot;,

tome XXV, p. '261, fig. “20, 3 et pi. XX.

Co document a ete soumis a Texamen de

MM. Benodite et Boreiix, u qui nous sommes

redevahle de Pindiration relative a la barque

de Sokaris.

Cf. H. Dussal'd, Mission dans les retjions

dSbert. de la Syrie nioyenne, p. 411. Ce monu-
ment sera publie par M. G. Coxtknau dans
-Syria, 1024. II sort de vignette a la eoiiverture

d(' .Syria.
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verte, « la plus finie de toutes les piorres antiques actuelloinent connues du

Djebel-Druze » (pi. XX,

Celle stalue, qui a 616 tailleo dans la pierre noire et Ires dure du llauran.

est brisee un peu au-dessus du genou. La hde inarujiio. aiiisi que le bras droit,

qui etait detache du corps : les ailos out disparu egaliunent, inais le dos est

creuse des deux cavites carrees dans les([uelles dies elaierd iiuplantees. Le

bras gauche parait etre reste iiiaclieve ou avoir 6te traite soiuiuairement : il

est colie au corps et orue de deux bracelets : les doigts de la main sont plies

de fa^on a retenir un objet assez indistinct, et qui parait etre un petit vase

de forme ovoide. La Victoire, prete a prendre sou voL a le corps legerenient

penclie en avant, et son pied droit deJiorde un pen le socle : die est vetue d'une

longue robe, que le vent ou le inouvcinent rejette en arricre, et ([ui ^'epaissit

en line masse un peu lourde, destinee visiblement a servir d(‘ contre-poids

au cox’ps de la deesse. La tunique qui couvre la robe et descend jusqu'aux

Ranches est serree a lataille par une ceinture dont les deux bouts rorinent un

grand noeud tres synietriquement dispose. La face anterieure a etc traitee avec

un soin particulier, non sans quelque recherche d’ailleurs. et avec le souci

evident de laisser paraitre atravers I'etolFe les seins et le ventre. Telle qu'elle

est, laXike de Chahbaproduit dans Lensemble une redle impression de grace,

que donnentbien rarement les monuments qui ont etc signales jusqu’ii present

dans ces regions.

S'" Statue de Ghariye-Shoubeib (pi. XX, 2). Xdus resumons ici la com-

munication faite par M, Rene Dussaud a rAcadidnic des Inscriptions, Ic 26 oc-

tobre 1923:

M. k commandant Trenga a signale au Service des anliquites de Syrie, qui I’a com-

muniquee a M. le Scerdaire perpetuelja dtkouverte d’uiie curicusc statue enbasalte dans

le bourg de Ghariye-Shoubeih, gros village druze au siid du Djebel ed-Druz lAurani-

tide) qui a deja fourni un noinbre remarquablc de textes nabateens et grecs, meme un

milliaire remain. Y compris la base, Celle statue mcburc 1 meUrc 4S ct represeute un

liomme debout, les pieds nus, \etu d’une tuui(pie ‘^errec a la tailie par une ceinture et

d'un himation qui couvre le bas du corps et dont les plis rclombcnt ^iir le bras gauche.

O' Le piedestal sur lequel la statue a etc <ieja d(‘> fragmenls de stalne> semlilal»l<‘s. La

posce ne provieat pas dc (Umbba
;

il a eie Xilvi* d(‘ Clialiba doit etre ruppvocluH.' dr cellr

trouve dans un vieux mur du carai'ol de Sou- de Perj^amr, qui e5:t eoiiservee au Mu^eo de

\eida. M. Dussauu, p. -ilk4ir>. apuldk (:oublaiitiiio()l(‘ . ef. 11 \li M>rL, Cah.doffne.
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Le personnage tient une come d’abondance dans le bras gauche, et une patere dans la main

droito. Les clievciix longs sent ramenes dcrrierc la nuque et surmontes du calathos ou

j)iut6t de la couronne murale particiiliere aux statues de Tyche. Le visage a Texpression

r-ude, au nez legerement busqin's s’cncadre d’une barbe abondante. L’utilisation de la

f)ierre basalti(|ue, la lourdeur do i’execution, certaines particularites comme les yeux tres

grands qu'on relronvesur d’autres tetes de la region, attestent un travail local. Bien que

ia statue soit remarquablement conservee, on ONt assez embarrasse pour lui assignor une

place dans le pantheon syrien de TAuranitide et Ton ne peut emettre qu'une hypolhese.

Le trait caracteristique de cette figure est de voir reporter sur un personnage mas-

culin les attributs distinctifs de Tyche qui est frequemment, en Syrie, la grande deesse

locale Astarte ou Atargatis. II nous faut chercher un dieu qui ait ete considere comme le

protecteur des cites et, en meme temps, undieu agricole, plus specialemeiit un dieu de

la vigne puisque les grappes de raisin sont tres nettement mises en evidence autour de

la come d’abondance.

Or, le dieu nabateen Diisares icpond a ces conditions. II est. d une part, identifie a

Dion\sos et, de Taulre. il est le protecteur attitre des villes de TAuranitide et de la

Batanee. il est no tarn merit le fondatcur de Souweida-Soada qui a pris de Ini son nom de

Dionysias, et M. Dussaud developpe Thypothese rpje notre statue representerait Du-

sares en tant que genir^ et fondatcur de Dionysias 0 i,

'r Slob' fiiiKd'aire do Markin hdaouia .Manhtlhd, ague do 12 ans (pi. \X,

lig. d).

J^arini los utscnplions, Fuiio, provonant do Tufas rd gravdo suruno oolonne.

relate la construction (Tun pent, sous los invinciblos ompereurs Constant ot

Constance II. par lo gonvermuir Hierocles. L’atilr(‘, de Tafas aussi, romonte

au temps de Xeron ; il y e^^t fait montion JYin gouvermmr qui vonait de

prendre possession do la Provim e.

Tafas a produit dgabmiont un(‘ tivs belle [latdro on l)ronz(\ do 2i centi-

mdtros de diamdtre. ot dont lo fond ost decore d'une scene mvthologique '-h

A (3 houros au X.-f). do Doraa, au village do ILdt, on a ddconvort une

luosaiquo by/.antine do i m. sur i. Elio o.>t Jdcordo. au centre, d'un flouron

triangulairi' (ju'ontouront des domi-corclos noirs et rouges, juxtaposes, ot olio

porti,^ une inscidption do on/(‘ lignos, rpii nous apprond que deux pieux dona-

tours, dont un soldat. Tavaient olforto a (f la tres sainto eglise ». mais le nom
do rfyg'lise n'(‘st pas inontionne.

( J sniire ,

)

Charles Virolleaud.

' Voir C H. ArmL, 19^23, pp. 397-tOl. Srra pulilirt* uKri’ieiirenient rlans Swin.



rXE FORMULE EPIGRAPHIOUE

DE LA CERAMIQUE ARCllAIOUE DE L ISLAM

PAR

S. FLUKY

La ceramique musulmane des premiers siecles etait presque inconnue. il y

a quelques annees. C'est le grand merite du regrette .Maurice Pezard d’avoir

ouvert. par sa publication monumentale, un cliamp de travail aussi nouveau

que fecond aux etudes d'art et d'archeologie musulmans. Les documents si

varies quo hi ('enanique mrluiiqite de I'lulani nous presente, ne torment pas seu-

lement la base indispensable pour I’etude de la ceramique en general, mais ils

contiennent aussi les premiers essais d’un procede. decoratif. qui caracterise

les manifestations artistiques de tons les pays musulmans et leur imprinient

line unite ideale. Cette unite, qui existe malgre la nature differente des pays

et des races qui ont subi I’influence de Llslam. se manifeste dans le decor epi-

graphique.

Pezard a consacre toutun chapitre a I'epigraphie de la ceramique archaique.

II insiste a bon droit sur Pimportance de ce genre d’etudes. .Vvoc un bel enthou-

siasme il a entrepris cette tache aussi difficile que nouvelle. en se proposant

modestement d'attirer I’attention des specialistes arabisants sur ces materiaux

nouveaux et de faire naitre d'interessantes eontroverses.

S'il s'agissait de textes difficiles dont le dechiffrement demande tout I'appa-

reil compliquede la langue arabe, on devrait en laisser Petude aux arabisants.

.Mais il me semble qu'au point de vue epigraphique les petits textes ceramiques

n'ont pas beaucoup de valeur et qu'il faut plutot souligncr Pinteret artistique

qu otfre la graphie variee de mots identiques plus ou moins insignifiants. Tres

souvent il ne s'agit que de quelques lettres ou syllabes qui n'ont aucun sens.

Beaucoup de potiers illettres s'en sont servis sans les comprendre pour le rem-

plissagedes espaces videsoupour imiter des textes epigraphiques. Le meilleur

exemple de ce genre nous est otTert par le mot Jimhibihi i a son possesseur) qui.
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mal compris. fut demembre Jes sa premiere apparition dans la ceramique

archai'que de 1’ Islam. Nous en parlerons plus has.

On ne saurait contester la justcsse de cette remarque generale que les ins-

criptions des diRerents types de ceramique musulmane apparaissentles memes

dans 1 ensemble et que, des le debut de I'lslam. certaines formules epigra-

phiques sont deja fixees. On n'aura nullement besoin d'en clierclicr I'origine

sassanide Le motqu’on rencontre le plus souvent dans les inscriptions cera-

miques des premiers siecles de I'hegire aussi bien que dans celles des epoques

posterieures est baraka (benediction). 11 est l)ien probable que ce terme

d’origine seniitique tres ancienne etait connu des tribus arabes avant qu’elles

soient parties pour la conquete, et qu'avec la langue du Coran « la benediction

d’Allah » employee dans un sens religieux ou magique, fut bientot familier aux

nouveaux convertis. Inscrite sur les armes et les ustensiles de menage la baraka

musulmane fut repandue dans les provinces les plus eloignees

Analysons maintenant quelques types de baraka dans la ceramique archaique,

pour nous rendre compte des variations quo lescaractcres arabes ont subiesau

cours des siecles dans les dilferentes provinces.

Nous trouvons la formule complete sur un bol emaille ii lustre metallique

de la collection Kelekian, qui est actuellement depose au Victoria and Albert

-Aluseum a Londres (^pl. XXI, XXllj'*b

Le centre du bol est occupe par un personnage assis, dont le visage, la

coiffure et le costume correspondent exactement a cos types primitifs, presque

barbares que Pezard a signales sur la ceramique lustree du premier style Le

decor epigraphique est rdparti assez regulierement sur le fond blanc entre le

personnage et le bord peint en festons de couleur olive clair et fonce. En haut

a droite, un peu isole, nous voyons le mot principal baraka (benediction), en

bas, separe par les pieds du personnage

«

a son possesseur ». La meine
formule est repetee sur le cote gauche, formant comme un bandeau decoratif.

Sur I’interpretation de cc decor epigraphique il no peut y avoir aucun doute.

Cf. loc. cit., p. 180 la remarque sur u apas-

ta )) et le mot correspondantJ^“(( confiance)>.

(’) Notons en passant la belle sculpture cn

pierre de Fan 1^47 de I'hegire, a Taragone, qui

porte Fiiiscriptioii : « la benediction d'Allah au

serviteur de Dieu 'Abd er-Rahman »,

1^) M. Kelekian a bieii voulu me permettre
de publier cette piece et M. B. Rackham a eu
Fobligeance do m’en procurer deux photogra-
phies.

r*' Cf. loc. cit.. p. i:^8 et pi. CXIV suiv.
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bien que le style de ces caracteres coufiques ecrits au pinceau soit assez libre.

On notera les petites differences entre les quatre hd finals ct les deux kd(. Le

petit fleuron qui surraonte les sad, se rencontre souvent dans la ceramique de

cette epoque. Jetons encore un regard sur le revers de notre bol ipl. XXII) avec

ses cinq compartiments limites par des lignes droites. Leurs cercles concen-

triques remplis de chevrons et contournes d un assemblage de gros points et de

petites lignes plus ou moins incurvees ont ete aussi signales par Pezard sur

plusieurs representants de cette espece de ceramique. Plus raressont les motifs

lanceoles, qui semblent jetes au liasard sur deux des compartiments. .Mais ce

([ui nous interesse le plus c’est le mot baraka au milieu du cerele forme par le

pied du bol. Ici les lettres rd et }id sont ecrites d’une maniere plus cursive ; le

rd n'a pas le crochet final et la hampe verticale du hd est incurvee. Le motif

a trois lobes qui surmonte le kdf ne serf qu a remplir le vide de la partie supe-

rieure.

Les cercles des pieds de vase emailles sont souvent decores de baraka

jusqu'au commencement de I’epoque fatimide. On y trouve parfois meme la

formule entiere que nous avons relevee a Lavers du bol de la planche XXII

.

Sur la figure 1 » benediction a son possesseur » est ecrit sur trois

lignes superposees, parce que le petit cercle ne se prete pas a la graphie

normale. Ainsi Lexpression (lisdliibihi') « a son possesseur » est coupee en

deux.

Ce demembrement d'un mot tres frequemment employe dans le decor epi-

graphique a eu des consequences bien remarquables. Los potiers illettres qui

copiaient des inscriptions sans en comprendre le sens traitaicnt les deux moi-

ties d'un soul mot comme deux mots differents*"' et les combinaient avec d'au-

tros. On pent done s'attendre a rencontrer nombre de documents ceramiques

avec des inscriptions qui n'ont aucune valeur epigraphique. Des exomples

typiques de ce genre se voient, he. cit.. sur les planches CXVl et CXXII. Le

Le premier hd final, qui n'a pas de bou-

clc fermee est assez repandudans les ancieuiies

inscriptions. Parce qu’ii ressemble a un lain

Pezard a souvent lu y au lieu de ^C;

Je n'ai trouve qu'une seule fois, sur la

planche GXXIV.

CL Pezard, luc. rit,, pi. GXXHl, :2 et les

remarques dans le texte, p. 184.

II est vrai que les lettres avec d’autres

points diacritiques donnent le sens de jardin,

paradis, mais le groupe UJ ne peut etre inter-

prete parce qu’ii est toujours ecrit de la

merae facon : him, slid, alif.
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gubelet de la planche CXX^ II. 3 (cf. fig. 2) appartient aussi a ces documents

pseudo-epigrai)lii(ju('s ; le premier groupe de letlres en haut f-d ne veut rien

dire par lui-meiiK'. f.a raison pour laquelle les ceramistes ont emplove de pre-

ference ee.s leltre> est claire : los d('ux liam]ies verticales dehlm et a/// formeut

Kir.. 1. H<,. 2.

avec le sad. au milieu, un ensemble decoratif qui se prete aisement a des em-

plois tres varies.

11 semble que les artistes musulmans aient remarque tres tot les elements

purement decoratifs que I’ecriture arabe leur otfrait. Sous ce rapport Ic frag-

ment ceramique reproduit sur notre planche XXlll. 1 est bien precieux**'. Le

ceramiste qui a cree ce decor graphique a probablement souvent vu la formule

de benediction ecrite a la maniere de fig. 1 et.frappe par la svmetrie du groupe

de lettres au milieu, il I'a employe isolement. A la place du fleuron stir le dos

du sad il a mis un triangle de petits points, surmonte d une tacbe [ilus grande,

puis ajoute encore quatre taches vertes. qui coulent dans le brun des lettres.

Quand on se demandesi le groupe de lettres sur notre fragment a une signi-

Il est entre au musec de Bale, il y a

un an, avec une collection de 60U fragments

trouves en Kgypte. Parmi les centaines de

fragments fatimides examines a Bale, a Lon-

dres et a Paris, je n’ai rien trouve de pared

.

Quant a la technique, notre piece appartienl a

la ceramique email lee td peinte. Le pied en

cercle est tres has et sans email. Les lettres

peintes sur email hlanc-crerneux soiit hrunt's,

les quatre taches sont d’un vert emeraude.Dia-

metre : 11,5 cm. Ce fragment date probable-

meiit de I'enoque ahhaside.







FORMULE EPIGRAPHIQUE DE LA CERAMIQUE DE L’ISLAM 5/

fication purement decorative, il ne I'aut pas oublier que I'liomrae primitif et

illettre a, de tout temps, considere les signes graphiques comme une chose

mysterieuse, douee de vertus magiques'^'. II ost done bien probable que noire

orneinent graphique a garde un sens religieux ou magique en raison de son

origine.

Quant aux autres einplois de EJ on les trouvera dans le chapitre epigraphique

de Pezard sous la rubrique Labordure composee de repete indefini-

rnent nous interesse tout specialcment (cf. toe. cit.. LII et CX,) parce qu id

revolution de I’ecriture vers le decor s'accuse le plus netteinent. J. Karabacek

a deja signale une bordure tout a fait analogue a la notre^®'. inais le demein-

brement du mot jvUI appartient a une epoque beaucoup plus recente que celui

de (‘‘I.

Revenons aux variantes de la formule baraka dans I’ouvrage de Pezard,

pour en rapproeher quelques documents epigraphiques de date certaine. qui

ont ete publies dans Syria.

Au point de vue palemgrapbique, I'inscription de souhaits sur la grande

vasque de la planche XXVIII (cf. fig. 3 A. B.) merite d'etre mentionnee en

premier lieu. On notera que la plupart des lettres sont agrementees de motifs

floraux : de demi-palmettes et de fleurons a trois lobes. Les terminaisons allon-

gees de ru et wdtc (fig. 3 A) suivent etroitementles corps des lettres etfinissent

au bord superieur on trois lobes dont I'un s’epanouit en dcmi-palmette. La

terniinaison en arabesque des lettres doit etre soulignee en premier lieu. Les

memes demi-palmettes se retrouvent dans le mot ^EJ « a son possesseur »

(fig. 3 B).

Xous somines done en presence d un veritable coufique fleuri. Et peut-etre

s’agit-il du plus ancien representant de ce genre d’ecritiire qui ait ete trouve

jusqu'a ce jour. Un autre detail important pour I'histoire de I'ecriture coufique

est encore a signaler : le kdf de baraka (fig. 3 A au milieu) ne presente pas la

(M Gf. E. Douttk, Magie et Religion dans

VAfriqae du Nord^ p. 147 suiv.

Gf. loc. ct7..p. 181. Le bol deM. de Lorey

- (^cf. pi. Lin, 2) n’entre pas dans cette catogorie.

1^' Gf. J. Karabacek, die Bedeutung der Ara-

bischen Schrift Jar Kunst and Geiuerbe des

Orients, Niirnberg, 1877. p. 11.

— V.

Quant a la plaque de revetement de la

planche LII, que Pezard fait remonter au

VII [® siecle, je ne crois pas qu’eJle puisse etre

anterieureau x® siecle.

Dessinee d'apres une photographic que

Pezard m’avait envoyee pour Panalyse paleo-

graphique.

8
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forme commune k deux traits paralleles. mais le type tresse. Or, on sait que

le coufiquc tresse a pris un essor rapide et brillant dans les provinces musul-

manes do I'Est et I on no s'etonnera plus de trouver les produits etranges de ce

1 it,. 3

style d’ecriture des les xi“ et xn“ siecles au bord de la mer Caspierme''* et dans

Tile de Zan/dbar'-'. quand on sait que les lettres tressees etaient deja employees

dans la ceramiquc archaique de I'lslam en Perse'-''.

Si la date quo Pezard a proposee pour la vascjue trouvee par M. E. Vignier

a Rei etait prouvee. le coulujue lleuri remonterait ala fin du vii" siecle J.-C.

ou a la premiere moitie duvln^Faute de inateriaux de comparaison qui a[>par-

tiennent a la meme serie ceramique ( cf. loc. cit., p. 80] on n'en saurait ('dablir

la chronologie exacte en se fondant sur la seule paleograpbie. La plus ancienne

inscription datee qu'on puisse rapprocher du coutique tleuri de la ceramique

archaique, a ete publiee en partiedans la revue Sijria ( tome 11, 1921, pl.XXXl\').

La stele du Mecquois ([ui date de Pan 243 de Lhegirc presente des elements

decoratifs qui sont apparentes a ceux que nous venous d'etudier : les crochets

des lid se terminenten dtuni-feuilles et les lettres soid agremontees de palmet-

riiiscription de Radkaii. dattV' de 411 Asiatic Society, April j9]2"2, pi. V, p. ]257 suiv.

H., Syria, 19-21, pi. VI, p. o4 suiv. et {.-.lanii- J’ai trouve un type du meme genre sur»

sche Sckriftbander,i)l, XIV. un tesson provenant de I’Asie Centrale, qui
Cf. The Kufic Inscriptions of Kisimkazi appartieiit au Victoria and Albert Museum

Mosque, Zanzibar, hOO H.. Journal of the Royal n*' 84-lSlKS icf. fig. 4>.
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tes, un noun et un yd s’cpanouissent en arabesque et des rosaces polvlobees

meublent parfois le champ epigraphique. II est vrai quo los terminaisons des

lettres met wdwn’Y montent pas encore au-dessus de la ligne de base de I'ecri-

turo, sous ce rapport lo coufique iloiiri do la figure 3 est l)oaucoup plus deve-

loppeque celui du Mecquois. Meme les inscriptions de la mosquee d'lbn Tou-

loun, qui datent de la seconde moitie du ix® siecle. ne representont qu’une ecri-

ture fleurie tres simple Nulle part on n'y trouve des lettres analogues aux

rd et icdw de la figure 3. Je n’oserais done pas affirmer quele coufique tleuri

ait deja existe a la fm du vii* siecle, mais le fait n’en est pas moins certain que la

A'asque de Rei constitue un des plus anciens documents de ce genre d ecriture.

Quant au coufique tresse on pourra corriger les remarques faites dans la

revue Syria sur la chronologic de

ce style d’ecriture Le lidf tresse

de Rei' est. sans aiicun doute. bien

anterieur a fan 1000. Au sujet de

la provenance des caracteres tres-

ses, on constatera que Rei est sur

la ligne de marclie du coufi(]ue

tresse. esquissee dans fanalyse de

Linscription de Radkan

II me semble de plus en plus

certain qu'on trouvera le point de

depart de ce genre d‘ecritur(' a

I'extreme frontiere orientate des
Fig. 4.

pays de 1 Islam. II etait repandu en Afglianistan a en juger d'apres les pre-

miers documents epigraphiqiies que .M. Godard m'a envoyes tout recemment

de Ghazna. Et I'liypothese que I'Asie Centrale a contribue. pour sa part, a la

variation des caracteres arabes ('stappuvee parplusieurs fragments ceramiques

de Samarkand, qui sont entres dans les inusees de Londres et de Paris. La

I*' Cf. Syria, 1921. p. 233 et note 2.

M. A. Creswell a bien voiilu m'envoyer plu-

sieurs photographies dela mosquee (i'Jbii'rou-

louii; elles confirment mes remarques sur les

inscriptions de cette mosquee.

Lo mot barakn du petit ustensile de pierro,

proveiiant ties? fouilles de la mission J. de

Morgan a Suse (cf. Pezard, lor. cil., pi. LI,

fig. 2 G rep rest'll te le simple style de la p remit'* re

epoque du decor epigraphique fleuri.

1-' Syria, 1921, p. o9 enhaut.

Ibid., p, 54 et 58,
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figure 4 en (lonne un specimen bien remarquable. Les deux bordures orne-

meiitales qui liiiiitent I'inscription. de meiiie que les caracteres serres sur la

ligne de base de I'ecriture, nous pormettront de faire remonler ce fragment

ceramique au ix« siecle.

La tendance decorative qui a preside a revolution de I’ecriture en Perse

s’accuse encore plus nettement dans un autre document ceramique attribue au

viiP siecle do I’hegire. La figure 5 en reproduit le premier etle dernier mot

Au lieu du bd trapu

de la tigure 3 A.

on trouve ici une

liampe longue, qui

se tormine en bi-

seau au bord supe-

rieur ilu bandeau

;

la queue du ru

prend une allure

tres degagee et les

ternii liaisons des

wall' (lig. 3 B) , entre

B les mots do sou-

hait, presenlent Ic

contour de ce mo-

tif en arc qui est si repandu dans les inscriptions couliques a partir du

xi' siecle. Los vides entre b's lettres son! meubles de rineeaux auxquels se

rattachent des motifs vegelaux difticiles a preciscr. On constatera que I’artiste

qui a fait cette inscription, ne s’esl [las inquiete de la facture du detail. 11 ri’a

pas memo calcule la longueur de son petit texto. Et arrive au dernier mot

-y-Ui) il a du quitter la ligne d’ecriture et placer la seeonde parlie du mot au-

dessus de la premiere. Les petites lignos tracees dans le ^dd indi(juent encore

son essai de faire entrer tout le mot dans la ligne de liase (lig. .> A. a droitoL

Cost on partic a cause do la negligence de facture que finseription en question

semble plus archai'que qu’elle ne Lest en realite. Tout (ui reconnaissant Tavance

Caique d un croquis fait dans le Victoria Cf. loc. cit., pi. LX., et page 186.

and Albert Museum.
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de la Perse sur Ics autres provinces do I’lslam dans revolution de I'ecriture.

on ne pent pas attribuer le bol de la collection de M. A. Kann a une epoque

anterieure au siecle. Son decor epigraphique fait plutot penser aux inscrip-

tions du xP siecle.

Encore un dernier specimen de baraka (fig. 6) qui appartient a la cera-

mique archaique a decor peint, provenant de I’Asie Centrale La figure 6

donne la moitie de finscription d un couvercle de vase, rapporte par la mission

Dieulafoy de Suse : les mots de souliait <5^ et « benediction et prospe-

ritc ». C'est fab-

sencc de motifs

lloraux qui carac-

terise le df^cur epi-

graphique de ce

couvi'i'cle de vase.

A la place des rin-

ceaux on ne voit

qu'iin simple se-

mis de points, (jui

suit de plus on

moins pres les con-

tours des groupes
^ Kig. 6.

de lettres. Les ele-

ments graphiques formant le principal decor du champ a remplir, les queues

de lettres y jouent un role preponderant. Celles des rd et des a dic presentent une

torme que nous n’avons pas encore rencontree dans la ceramique archaique.

Elle fait sa premiere apparition au Caire des le debut de l epoque fati-

mide et se troiive frequemment dans les inscriptions d’Amida du xi® siecle

Cf. loc, cit., pi. XClIl, fig. 1, p. 187, eu mOme genre est entree au musee des Arts

bant. Decoratifs.

Cf. les remarques de Pezard sur I’eeole dite Daus les inscriptions de la mosquee d’eP

du Turqueslan, loc. cit., p. 118, Samarkand Azhar il n’y a que le noun final auquel se rat-

doit avoir ete un centre de fabrication, a en tache un demi-cercle qui est surmonte d une
juger d’apres la belle serie de fragments cera- hampe droite.

miques que Major W. 1. Myers a tro lives a cet Cf. Syria, 1920, pi. XXIII, XXIV, XXXY,
endroit et doiines au Victoria and Albert Mu- et XXXVII.

seum en 1898. Dernierement une collection du
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On notera le kdf archaique dans le mot baraka (fig. 0 a droite), la forme plus

recente a col de cygne. semblable au td du mot suivant, se pr^terait tout natu-

rellernont a meublerla /one superieure de I’inscription. Un autre fait qui carac-

terise le style de cette inscription de souhaits nierite une observation particu-

liere. La ligne droite de Lecriture. qui est de rigueur dans les anciens documents

coufiques, n’est pas observee : le kdf ot le hd de baraka sont joints par une

mince ligne incurvee et Tattaque du hd dans le mot gluhta est arrondie. Peut-

etre s'agit’il ici d une premiere tentative d'introduire Parc de liaison dans la

ligne de base.

11 serait interessant de suivre le developpement du mot baraka dans les dif-

fcu’entes provinces a traver> les sieeles. Lne pareille iHude demontrerait le

grand parti que les artistes musulmans oat tire de ce souliait classique, mais

elle depasserait de beaucoup le cadre de cet article.

Jetons encore un coup d‘adl sur quelques variantes de baraka qui out etc

trouA'ees en Egypte. Elies meritent une attention particuliere^ parce qu'elles

proviennent du Caire, qui, pendant des sieeles, a ete un des cerdia^s d‘art les

plus importants dans le monde musulnian.

Le plus ancien representant de baraka se trouve sur la figure 7 A'^'. Quant

au decor et a la forme des caracteres il rappelle la figure precedente. Les

compartiments. meubles de lignes incurvees et depetits troncons qui epou-

sentplus on moins les contours des lettres, la queue du rd et le col raide du

hdf nous permettent d'attribuer cc fragment au x" siecle J.-C. Le fragment de

la figure 7 B par centre, ne pent idre anterieur au milieu du xu® siecle, s‘il

(‘st d'origine eg\ [)lienne. Les petits motifs iloraux qui agremonleiit le marli du

plat, dont la figure 7 B donne la moitie, sont trop insignifiants pour en tirer

une conclusion cbronulogique, il n'y a (jue la forme des lettres qui puisse servir

a ce but. Or. on sait que les hampes hriseesen equerre etsuivant le bord supe-

rieur du bandeau, ainsi que les petits arcs places obliquement dans les hampes

verlicales, n'apparaisseiit au (^aire que vers la tin de Lepoijue fatimide. En

0- Cf. La Ceramique Egyptienne de lEpoque

rniisulmane, Frobeiiius S. A. Bale, 19“2:2, pL 17.

(2' J’ai trouve le meme decor sur un frag-

ment de Samarra, qui appartient au British

Museum.

O' Cf. lor, cit,, pi. 17 en haul a droite

Au point de vue epigraphique il est a

iioter que les simples souhaits s'enrichissent

de « parfait, elernel, etc. »au cours du temps.
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(l(Herininant la date des fragments ceramiques trouves en Egypte il faut tou-

jours tenircompte de lapossibilite derirnportation oude la presence d'ouvriers

etraiigers dans la capitale fa-

tiinide. Si. par la

haraka de la iigtire 7 B

etait peinte par iin cerami^^te

d’Amida, elle [)ounait n'-

inonter au eoiniiieneernent

du \w siecle.

Dans la faience a lustre

inetalliqiic a laquolle appar-

tiennent les fragments A (d

B nous trouvons une grande

variete de souhaits on for-

mules pieiises. Le mot r/-

l/omnn « le lioriheur » y sem-

ble tenir une place plus con-

sidiu'able que haraka. C/est

d’aiitant plus remarqualile

que M. G. Mar^aais a deja

signale Fimportance de la

formule eUifoiimn dans la ce-

ramique de la QaFa des Beni

Ijammad du xi® siecle : elle « semble etre devenue une sorte de cliche des

faienciers de la (Jal a Peut-etre a-t-elle etc apportee par un nieme cou-

rant oriental au Caire et a la Qal'a

IVotre planclie Will, 1 donne un des t} pes les plus elegants de la formule

el-yoamn, 11 peut etre attribue au xin' siecle. Quant au style des caracteres et des

rinceaux, ce fragment se rapproche lieaucoup iFune coupe fatimide reproduite

dans le Manuel dart niusulman II et d un tesson de ma collection. publif‘

C' Gf. G. Marhais, les Poteries et Faiences de Decoralifs par M. H. Krafft, j’ai troiive d'an-
la Qal a des Bent IlanimCid, p. *23 et pi. XV. cieus reprcsentants do la formule el-youmn

Dans la collection de fragments cdrami- (D. lo 9101 et D. li 9102. i

ques provenant des fouilles d'Afrasiab (Asie Ce fragment appartient au Musee de Bale
centrale', qui fut donnee au Mu&eo des Arts i"' Cf, C. Miukon, toe. rif.^ fig. o33.
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dans la Ceramique egijpticnne La repartition du champ epigraphique en

deux zones, dont Tune est reservee aux lottres basses et I'autre aux rinceaux

et aux hampes de l article. donne a la petite inscription ceramique sa note

speciale.

La formule baraka est employee de preference dans un genre ceramique

moins couteux et d une apparence plusmodeste que celui de la faience lustree :

la ceramique a decor grave sous couverte vitreuse. Si ce genre etait reserve

en premier lieu a Lusage des gens illettres du people, on comprendra que le

decor epigraphique y joue un role tres restreint et que la simple formule ba-

raka y predoinine C’est encore le merite du regrette Pezard d’avoir signale.

pour la premiere fois, le grand nombre de deformations ou de simplifications

decoratives de baraka dans la ceramique a decor grave

Les figures 8. 9 et pi. XXlll. 3 donnent trois types de ce genre, caracteris-

tiques de I’epoque fatimide, qui different considerablementPun de I'autre quant

a la forme des lettres et des motifs ornementaux. Les hampes lisses de bd et hd

(fig. 8)*^' et la forme precise des motifs floraux. qui entrentdansla composition

du cercle, temoignent d’un gout decoratif qui apparente ce decor epigraphique

a celui des inscriptions fatimides duxi“ siecle. Le col du Kdf, cependant. qui

est agremente du motif en arc et terraine en rinceau, fait penser plutot au

XII® siecle

La baraka de la figure 9 accuse une facture technique plus primitive que

celle de fig. 8, maisla siirete de main avec laquelleles lettres sonttracees, n’en

est pas moins remarquable. Notons avant tout les hampes biseautees des ca-

racteres, celle du bd est agrementee d'une volute tournee en haut et celle du

hd d’une autre tournee en has. Ges hampes a volutes aussi bien que les lignes

incurvees qui meublent les vides du fond sont de petits faits significatifs

(*) Cf. loc, cit.y pi. 21a gauche.

(*) En composant les planches de la Cerami'

que Egyptienne avec M. Aly BeyBahgat, nous

n’avions a notre disposition que les cinq frag-

ments a decor epigraphique reproduits a la

planche 60. Truis de ces fragments donnent

le mot baraka. Qu’on compare a ce sujet les

22 documents analogues de la ceramique lus-

tree des planches 17-22.

Cf. loc. Cl/., p. 188 suiv. On trouvora un

exemple de ce genre dans la Ceramique Egyp-

tienne. pi. 60, en has a gauche.

'6 Cf. la Ceramique Egyptienne, pi. 60, on

haut a droite.

Lo Vitdoria and Albert Museum possede

un fond de bol de ce genre ;c. 1075-1921), que

j
attribuerais volontiers au xii® siecle.

Cf. loc. cit., pi. 60. J'ai hachure les carac-

teres de la figure 9 pour les distinguer claire-

ment des orneinents du fond.
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qui nous rappellent Forigino etrangere du genre ceramique a decor

grave L’esprit conservateur qui a preside a revolution do Fecriture coufique

en Egypte a prefere les hampes simples a celles de forme compliquee jusqu a

la fin de Fepoque fatimide. On est done autorise a croire u une influence de

I’etranger des qu'on rencontre des criteres paleographiques tels que la figure 9

nous les presente.

Le dernier representant do baraku (pi. X.XllI, 3) qui appartient a la col-

lection de M. R. Kmchlin, semble avoir etc tres en vogue dans la ceramique

egyptienne, a en juger d’apres les fragments du iiienie genre qui sont entres

dans les musees europeens. Et cela se comprend. L'heiireuse opjiosition des

lettres vigoureuses et desornements plus tins et toufl’us, qui ne laissent aucun

vide dans le fond, prete un charme tout particulier a ces derniers produits de

(*) Deja dans la ceramique de Samarra du

IX® siecle, il y a toute une serie qui est carac-

terisec par I’ernploi des motifs a volutes. Cf.

F. Sakre, die Klelnfande von Samarra, \sl revue

Islam, V, pi. 2, fig. 4. Grace a Tobligt'ance do

M. R. L. Ilobsou, j’ai pu otudier plusieurs

fragments decords iIc volutes d'lnie appareiico

tout a fait cbiuoisc. II serai t fort intdrossant

do faire une etude detailleo des sediments

decoratifs que les differents courauts veiius

Syria. ^ V,

de rExtrerae-Orient out laisses dans leur par-

COUPS a Iravers les provinces musuluiaiies. Des

les premiers sieclesde rhegire jusqu’a la basso

epoqiie mamloukonpourrait suivreriuflncnce

profoiide quo la Chine a exercec sur la cera-

miqiit‘de TDlam.

J(‘ (h)is la plintographie a 1 obligeanct* tic

M. Raymond Kot'cblin, ([ui a bitui vtiulu iiu'

permettro de travailler dans sa remarquable

collection de documents ceramiques.

y
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lY‘po(}ue faliaiide. En rogardant de pres les rinceaux et les motifs floraux, oncons-

tatera peut-Cdre line oertaine degenerescence dos formes classiques, mais elle

ne fait pas tort a I’effet esthetique de I’ensemble. Au contraire, elle nous fait

penser a la valeur de la formule baraka, qui reste immuable, bien que le decor

qui I'entouro change et degonere**'.

Apres cette petite idude sur baraka, il ne sera pas necessaire de souligner

encore une fois rimportance des formules de souhaits, universelles dans la

cerami({iie ainsi que dans tous les autrcs domaines de I'art musulman.

Cos documents epigraphiques dont I'art et I'arclieologie ont tire si peu de

profit dans le passe, prendront un interet scientifique de tout premier ordre,

quand ils seront bien analyses et classes d’apres leurs formes et leur contenu,

car n'oublions pas que c'est le decor epigraphique qui distingue, avant tout,

I'art de I’lslam des autres arts du monde.

Tous les travaux de ce genre devront utiliser les materiaux que le

regrette Pezard a rassembles dans la Crrambjue archa'ique de I'Islain

.

et sa

memoire restera ainsi attachee aux etudes du decor epigraphique do Part

musulman.
S. Flury.

(^) Cf. la Ceramique Egyptiennej pi. 90, 1-3.
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British School of Archaeology in Jerusa-

lem. Supplementary Papers I, 1923.

Index of hittite names. Section A. Geo-

graphical. Part I. Collated and edited

in collaboration with the Director by

L. A. Mayer with notes by J. Gars-

TANG. Issued by the Council at 2 liinde

Street, London, gr. 8“, 54 p.

Cette premiere partie d’un ouvrage qui

comprendra tous les noms propres hit-

tites, contient les noms geographiques

tir^s des textes de Boghaz-Keui deja Ira-

duits. Puisqu'il s'agit de materiaux

d'etude, les auteurs ont indique toutes

les variantes de chaque nom, qu’elles

proviennent reellement du texte hittite ou

de la transcription des traducteurs (par

exemple Ha-ad-ti, Ila-at-ti). De meme les

noms ont ete reproduits a tous les etats

grammaticaux ou ils ont ete rencontres

(par ex. Ila-addu-sa, Ila-ad-tu-shi). De

cette fagon il est possible de verifier les

terminaisons casuelles et les suffixes in-

diques par Hrozny, Friedrich, Forrer et

Sommer (par ex. Ila-ad-tu-sha, Ila-ad-tu

sha-an, Ha-ad-tu-sha-az, Ila-ad-tu-sha-ah-

sha, Ila-at-tu-shum-ni-esh).

La partie critique est due a M. Gars-

tang, dont les travaux sur les Hittites

font autorite. II a propose une identifica-

tion de la plupart des localites citees par

les textes hittites. On voit ainsi que beau-

coup de noms geographiques de I’Asie

Mineure ont peu change soit a Pepoque

moderne, soit durant Pantiquite classi-

que. La comparaison met en lumiere les

regies qui president aux changements de

consonnes dans ces noms passant d’une

langue a une autre. C'est ainsi que PFtat

d’Arzawa ' d’ou proviennent des lettres de

la trouvaille d'El-Amarna), qui allait dela

Cilicie a la Lycie incluse, comprenait a

Pouest les districts de Rawalia (devenu

Kabalia) et de Miraa (Milyas) avec les

villes de Wiyanawanda (Oeneandos) et

plus a Pest les villes de Ilapalla Caballa ,

Uda (Hyde). Tuwana (Tvana).

L'ouvrage est con^u d'une fagon ties

pratique. A cole du nom geographique se

trouvent ses diverses transcriptions. Une

abreviation indique s’il s’agit d’une ville,

d'une montagne ou d’un fleuve. En re-

gard se trouvent les references, en meme
temps qu’un signe conventionnel indique

Pepoque des textes qui ont cite ces noms.

MM. Mayer et Garstang distinguent trois

periodes : I"* primitive
; du debut, e’est-

a-dire de Pepoque de Sargon PAncien

(2850 environ") jusqu'a Mourshil P‘,le con-

querant de Babylone (1925) ;
2° moyenne,

qui comprend Telibinush et va jusqu’au
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XV'' siecle ;
3^ tar<live, de Shubbiluliiima

(environ 1400; a la chute de I’empire hit-

tite d’Asie Mineure vers 1200.

Comme on pouvait >’v attendre, cer-

tains noms hittites trouvent leur equiva-

lent dans les tableltes semitiques de Cap-

padoce qui datent de la seconde nioitie

du troisieme millenaire. Ces tablettes pro-

viennent de Cesaree qui repond au site de

I’ancienne Mazaca. Les villes auxquelles

ces tabletles font couramment allusion

sont done de cette region. Telles Ranish

(qui doit elre toute proche, si ce n’est la

ville meme des tablettes cappadociennes),

Burushhatim \l\ assimiler, je pense, a Bu-

rushhanda = Burshahanda). Burush seul

n’existe pas
;
j’ai rectifie cette mauvaise

lecture dont je suis responsable (^).

Waahshushana. Je proposerai deux iden-

tifications nouvelles. Shalatiwara qui se

trouve dans les textes hittites de la pre-

miere periode doit etre le Shaladuar, Sha-

laduAvaar des tablettes de Cappadoce,

et Zalpa, de meme periode, trouve peut-

etre son equivalent dans Zaalba de la ta-

blet te cappadocienne du British Mu-

seum, nom qui peut etre geographique

d'apres le contexte, aussi bien que nom

propre de personne.

Une excellente carte de la frontiere de

I'Est de Lernpire hittite a I’epoque des

tablettes de Boghaz Keui iseconde moitie

du troisieme milltmaire) termine le vo-

lume. Cette carte, qui appellera peut-etre

des corrections de detail, donne dans ses

grandes lignes des indications qu’on peut

juger definitives. On y voit le trace des

routes partant dllattushash, la capitale,

Tune par le Xord, Lautre par leSud,pour

venir rejoindre Malitash (Malatia), tron-

(^1 Dans La Glyptique syro-hittite, p. 9-10.

Qons de la grande route du Xord de 1 Asie

Mineure qu’llerodote a connue sous le

nom de Route Boyale. Les Etats frontieres

de Lernpire hittitede Boghaz-Keuiseraient

ainsi identifies en partant de Haiti (Cap-

padoce) : Kizzuwadna (Pontus\ Harri (Ar-

menie), Gasbga (petite Armenie), Arzawa

(la grande CilicieJ.

Lors(jue cet ouvrage sera termine, il

constituera un preciedx instrument de

travail et une remarquable contribution

aux etudes hittites.

G. CONTENXU.

Paul Dhorme. — L’emploi metaphorique

des noms de parties du corps en he-

breu et en akkadien. Un Yol.in-8°de

183 pages. Paris, Gabalda, 1923.

Le savant assyriologue qui dirige au-

jourd’hui LEcole d’etudes bibliques a Je-

rusalem, poursuit dans un domaine li-

mite, maisaux acceptions riches, uneelude

comparative des mots et de leur emploi

plus oil moins metaphorique en hebreu et

en akkadien — ce dernier terme a I’avan-

tage de comprendre E « assyrien » et le

babylonien Ce travail minutieux

aboutit a des resultats interessants que

nous ne pouvons exposer ici. Xombre de

passages bibliques s’eclairent par la com-

paraison avec les passages similaires de la

langue akkadienne. Xombre de termes y

trou\enl une precision nouvelle (^}. Ci-

tons cette conclusion assez inattendue

sous la plume d’un assyriologue : a Dans
Letat de nos connaissances, il est clair que
la comparaison entre Lhebreu et I’akka-

dien fait toucher du doigt jusqu’a quel

point 1 imagination hebrai’que Pempor-

th Ainsi p. 25, Lauteur etablit que le trone
de Salomon etait decore de t^es de taureau.
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tait sur celle des Babvloniens et des As-

syriens. race positive et realiste ».

Le travail du P. Dhorme, important

deja au point de viie lexicographique,

pourrait etre utilise par I’historien des re-

ligions comme le meilleur recueil de ren-

seignements sur V « animation » de la

nature. Les expressions qu'il releve

a’etaient pas toujours, primitivement du

moins, des metaphores, c^etait Pexpres-

sion de croyances naives, mais reelles. La

lune etait vraiment congue comme V a oeil

des cieux )) ;
la terre etait vivante, c’est

pourquoi elle entr'ouvre la Louche pour

eiigloutir les humains dans son venire,

Le fleuve vit pareillement et la nature en-

tiere, de la meme vie que Phomme.

R. D.

Gustavls a. Eisen, — The Great Cha-

lice of Antioch on which are depicted in

sculpture the earliest known portraits of

Christy Apostles and Evangelist. Deux

Yol. 4a cm. 5 X 36 cm., de x et

1 94 pages Pun, de 60 planches Pautre.

New-York, Kouchakji freres, 1923.

Prix : 150 dollars.

Cette magnifique publication decrit et

reproduit sous toutes ses faces, en gran-

deur naturelle et en agrandisseinent, le

beau calice,decouYert a Antiocheen 1910,

dont Syria (1921, p. 81) a deja donne une

vue avec un commentaire de M. Charles

Diehl (*).

L’interet de ce monument n’est pas en

question, non plus son authenticite, rnais

(0 M. Eisen a reuni, p. 187-191, une ahon-

dante bibliographic
;

il y manque Louis Bre-

HiER, Gazette des Beaax-Arts, 1920, I, p. 175

et R. 1)., Revue de Vhist. des religions, 1919, I,

pp. 210-241.

simplement la date. M. Diehl le fait des-

cendre au iii® ou iv® siecle tandis qne

M. Eisen le classe au i®*" siecle, et

M. Strzygowski qui a eu Poccasion d'exa-

miner la piece a New-York chez MM. Rou-

chakji, incline, semble-t-il, dans PAvant-

Propos de Pouvrage, a adopter les conclu-

sions de Parcheologue americain : « And

now Dr. G. A. Eisen comes Avith his

proofs that the Great Chalice of Antioch,

Avhich is beyond doubt a Christian mo-

nument, must have been created betAveen

A. D. 50 and 70 (^).

M. Eisen nous parait avoir demontre

que les douze figures assises sont repar-

lies en deux groupes constitues chacun

par cinq apotres entourant le Christ. Une

premiere fois, le Christ assis tend d’une

mainle rouleau de PEvangiie. La seconde

fois, le Christ assis, peu apres la resur-

rection, est entoure de Pagneau qui

tourne la tete vers lui, de la colombe

« figurant le Saint-Esprit )>, d’un plat

con tenant sept pains et des poissons,

tandis qu’au-dessous de lui se dresse un

aigle aux ailes eployees « symbolisant

Pempire romain ». Enfin, tout en haul,

apparaitrait Petoile de la Nativite.

Cette description ne nous semble qu’en

partie exacte. 11 ii’y a d’abord pas d’etoile

de la Nativite, qui n’a guere sa place ici,

mais une rosette comme toutes les autres

decorant le Lord du calice. L’ensemble

pent figurer une couronne, mais sur les

excellentes reproductions, auxquelles nous

croyons pouvoir nous Pier, aucune des

0* On ne comprend pas tres bien, sous cette

formule, qiielb' est exactement Popiuion de

M. Strzygowski. On comi)rend encore moins

qii’il ait cru devoir ajouter : « In Europe,

questions like the present are only too easily

tamped with the odium of politics. »
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rosettes ne se detacheintentionnellement.

La colombe representee au-dcssus da

Christ ne parait pas non plus viser le

Saint'Ksprit, dorit la representation scrait

plus en situation au-dessus de Fautre

figure du Christ. II y a neuf colombes re-

presentees au milieu des pampres,

Mais c'est Faiglc surtout dont M. Eisen

nous parait avoir meconnu la fonction.

L’auteur rappelle Fepisode conte par

JosiiuiE, Ant. jiicl.j XYll, 6, 2-4, de

Faigle dore qu’Herode voulut placer a

Fen tree du temple de Jerusalem. L’emo-

tion qui s'ensuivit, dut imprimer dans

Fesprit des populations Fidee que Faigle

symbolisait Fempire romain et, qu’une

fois au moins, un roi des Juifs le recon-

nut comme au-dessus de tout. Le calico

d’Antiuche soulignerail Fintenlion de pla-

cer le Christ au-dessus de Fempire romain

et, du memc coup, au-dessus de la reli-

gion juive.

Ne faut-il pas plutot chercher une ex-

plication plus en rapport avec le sujet

empreint d’une grave serenite? Cette se-

conde figure du Christ n’est plus de ce

monde, elle a subi Fapotheose et c’est ce

que Faigle ne pouvait man(iuer de signi-

fier pour tout Syrien. Nous renvoyons le

lecteur a Fetude de M. Franz Cumont ou

le role de Faigle dans Fapotheose a ete

eclaire de tant d’exemples (^). Ony verra,

d’apres les reliefs de Frikya (region d’Apa-

mee sur FOronte), le mort couronne par

la Victoire et porte au ciel par un aigle (

^
j.

Ce sont aussi des dieux que Faigle vehi-

culc : Malakbel, Jupiter heliopolitain,

F' Fu. Cumont, Htiules syrienncs, p. 3S et

suiv. 11 faut aussi mentioiiner Fetude de

M. Gabriel Millet, VAscension Alexandre

,

en cours de publication; cf. Syria, 1923'; p. 85.

(*) Cumont, Etudes syriennes, p. 54.

Sarapis, etc... (^). Les milieux juifs et

Chretiens accepterent cette fonction de

Faigle. M. Cumont cite Exode, xix, 4;

Dealer., xxii, 11; et vers le debut de

notre ere, VAssomption de Moise, x, 8

:

Tunc felix cri5, Israhel, et asceades supra

cervices et alas aqaihv... et altabit te

Deus et faciet te hcvrere ccelo stellarum (®).

De ActesdAndre et de Matthieu

montrent les aigles descendant des cieux

pour enlever les ^mes des disciples des

deux apotres et les conduire au paradis

celeste (^).

Cependant, il s’agit de Fascension du

Christ, non d’une assomption (^), et c’est

pourquoi Fauteur du calice Kouchakji

s’est contente, par la seule presence de

Faigle aux ailes eployees, de marquerque

le Christ est figure dans le ciel. En Occi-

dent, on exprimait que le Christ etait au

ciel en le representant au-dessus d’Ou-

ranos. Ce sont deux langages mytholo-

giques differents, mais egalement exprcs-

sifs.

L’absence de tout signe symbolique

Chretien comme la croix, le chrisme, alpha

et omega, et — pour un monument orien-

tal — le Christ imberbe, enfin, le grand

style de la composition, laissent a penser

que cette oeuvre est anterieure a la paix

de FEglise. On a propose de la placer au

HI® siecle en la comparant a la pyxis

d) Cumont, Ibid., p. 80.

Ibid., p. 74. note ^ et p. 84.

(3) Ibid
, p. 03.

Toutcfois, Fart realiste di's Syriens ne
rcpugnait pas a faire enlever le Christ par un
appareil aile, comme on le voit sur une mi-
niature dll ms. syriaque de Rabula (reproduite
dans Dirt, dWreh. chret. et de liturgie, I, ad
col. 2932). II se pourrait que Fappareil em-
ppunte aux visions d’Ezechiel ait ete substi-

tue a Faigle.
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d’ivoire du musee de Berlin ou a une

colonne du musee de Latran. M. Eisen

ecarte ces objections a sa prnpre datalion

en remontant ces monuments eux-memes

au I'"* siecle de not re ere i/).

II ne nous a pas convaincu. En efTet, il

passe sous silence les sarcophagcs Chre-

tiens de beau style qui datent pour la plu-

part du IV® siecle : uri dcs j)lus rcmar-

quables, celui de Junius Bassus, mort en

359, le cede a peine au calice pour la no-

blesse des attitudes du Christ et des apo-

tres. Quant au decor vegetal, iiousaurons

prochainement Eoccasion de le comparer

a celui de deux fragments d’archilrave

en marbre inedits provenant de Sidon ;

la aussi nous aboutirons a la meme con-

clusion, c’est-a-dire a la date du iii® siecle.

R. D.

Jean Ebersolt. — Les arts somptuaires

de Byzance, Etude sur Tart imperial de

Constantinople. Paris, Leroux, 1023,

in-4®, 165 p. et 67 grav.

M. Ebersolt, qui s'est deja fait con-

naitre par de savants travaux sur Tart

byzantin, a estime avec raison qu’a cote

des grands manuels comme ceux de

M. Diehl (1910) et de M. Dalton (101l\

il y a encore place pour des livres consa-

cres a des series speciales de monuments

ou d'objets.

Cette fois il a entrepris d'evoquer le

(( decor tangible » de la vie a Constanti-

nople, de donner a ses lecteurs une idee

(0 II est suivi de pres par M. Strzygowski

qui place maintenant la pyxis de Berlin au

debut du second siecle apres I’avoir consideree

comme une oeuvre de Tecole d’Antioche dcs

in®-iv® siecles
;

cf. Hellenist, and Kopl. Kunst

in Alexandria

f

p. 11.

exacte de ce que fut un interieur byzan-

tin. Il a rapproche des recits des histo-

riens ou des voyageurs les oeuvres sub-

sistantes, et il a deroule sous nos yeux

un tableau d’une somptuosite inoui'e.

Il a etudie successivement les ateliers

de Constantinople et les trcsors impe-

riaux
;
puis Eactivite de Eecole de Cons-

tantinople et Eexpansion de Eart impe-

rial, depuis le iv® siecle jusqu’au xv®

;

enlin il a essaye de degager, dans Eart

imperial la tradition antique, et dans celui

de Constantinople les influences orien tales.

Ge seraient sans doute celles-ci qui in-

tercsseraient plus particulierement les

lecteurs de Syria. M. Ebersolt a indique

comment les empereurs byzantins ont

regu des raonarques asiatiques le goutdu

luxe et de Eostentation. Il en a cherche

la trace dans la parure et dans Eart du

vetement, dans le gout pour les pierres

fines, pour les tissus precieux. Analysant

rapidement certains motifs decoratifs, il

a cherche a determiner Eorigine du dra-

gon, de Eaigle a deux tetes, du griflbn

aile. Il a note que Constantinople rece-

vait des vetements de Syrie, des tissus

de Sidon, des tapis de Perse. A propos

des ceramiques, il a releve dans celles

que Eon connait des imitations de cer-

taines series orientales ; ajoutons qu'il

y aurait la matiere a des recherches spe-

cialcs tres interessantes, amorcees dej4

par le petit catalogue des poteries du

musee de Constantinople, que M. Ebersolt

lui-meme a public en 1910.

On ne saurait d’ailleurs reprocher a

Pauteur de n'avoir pas traile en detail,

dans un ouvrage d*easemble et pas tres

etendu, toutes les questions qu’il etait

amene k soulever. On doit au contraire

lui savoir gre de nous avoir donne cette
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vision exacte de la somptuosite byzan-

tine,

J. Marquet de Vasselot.

G. Migeox et Armenag Bey Sakisian. —
Etudes d'art musulman. La ceraniique

d'Asie Mineiire et de Constantinople^ da

XI siecle aa XVIL siecle, 4°, 46 p. ct

22 fig. Paris, Geulhner, 1923. (Extrait de

la Revue de Vart ancien et moderne^

tomes XLIII-XLIY.)

La plupart des points de repere qui per-

mettraient de delimiter les centres de fa-

brication de la ceramique musulmane et

la date precise des produits, font le plus

souvent defaut. MM. Migeon et Armenag

Bey Sakisian, apres de patientes recher-

ches,ont reuni des documents siisceptibles

de dissiper cette obscurite.

Jusqu'au milieu du xvi' siecle le deve-

loppement de la ceramique en Asie Mi-

neure est parallele a celui de la ceramique

persane et reste sous finfluence iranienne.

G’est ainsi qu’a Konia sous Loccupation

Seldjouk(xiii'' siecle), aSirtchali-Medresse,

on releve la signature d’un architecte per-

san, ce qui s’explique, historiquement, par

Pexode d’artistes du Rhorassan sous la

poussee mongole
;
d’ailleurs, le mot clas-

sique des auteurs turcs pour designer les

carreaux de revetement et les pieces de

forme en faience, est derive du nom de la

ville de Riachan, en Perse, renommee

pour ses faiences.

Au debut du xin'‘ siecle fornementation

est faite en mosaique, par application,

dans un lit deplatre, debriques a tranche

vernissee ou de morceaux decoupes dans

une plaque monochrome; le platre reste

en reserve pour les fonds. Plus tard, a

Karatay-Medresse de Ronia, la mosaique

de faience est continue. Les couleurs sont

celles de la Perse : deux bleus, dont le

bleu turquoise, le blanc et le noir. Le de-

cor passe peu a peu de Lornement geomc-

trique aux feuillages stylises qu’on appelle

roaniis

;

le minaret de la mosquee d’lbn-

Ralaoun en Egypte (1318 et le GourEmir

de Samarcande (1403) reproduisent ccs

precedes.

Onne connait pour ainsi dire pas de rc-

vetement ceramique du xiv® siecle en Asie

Mineurc. Pour le xv^, la region de Brousse

a conserve d’import ants revetements no-

lamment dans la Mosquee Verte, achevee

en 141‘J. La encore, nous retrouvons

finfluence iranienne, tant dans la si-

gnature de farliste, originaire de Tebriz,

que dans femploi de precedes persans

dans la techni([ue, notamment I’appli-

calion d’or apres cuisson de la faience.

On y releve les couleurs de Ronia avec

fadjonction discrete du jaune et du vert

qui sont caracteristiques de cette cera-

mique ottomane du xv^ siecle. Le decor

reste le meme, mais subit en plus I’in-

fluence chinoise dans ses lotus stylises et

ses fleurs naturalistes.

Les victoires du Sultan Selim I sur la

Perse 151 i) ont pour consequence la de-

portation d’artistes faienciers a Constanti-

nople. II en resulte qu’au debut du

XVI® siecle, la resseniblance entro les cera-

miques de PAsie Mineure et de la Perse

est telle qu’il est [)arfois possible de les

confondre. Cependant, la production se

generali>e en Asie Mineurc et acquiert des

caracteres dislincts
;
pendant la premiere

moitie du xvi® siecle le decor est parfois a

elements epigraphiques ; ce qui domine,

cest une stylisation intense comme cn

Perse, une meme garnme de tons : deux
bleus, Idas et aubergine, blanc et noir,

avec en plus le jaune et le vert pistache.
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A partir du milieu du xvi® siecle la

faience d'Asie Mincure s'emancipe de Tin-

fluence servile de la Perse. Celle de la Re-

naissance par suite des echanges commer-

ciaux de Tltalie avec la Turquie conduit a

Padoption d’un decor floral stylise. En

meme temps, la palette des artistes se

modifle; le jaune et ie vert pistache dis-

paraissent et sont remplaces par le rouge

tomate et le vert feuille. De bons exemples

de cette technique se voieiit au turbe de

Roxelane morte en 15o8, et a la mos"

quee de Rustem pacha ( lo60) a Constanti-

nople.

On sail inaintenant, et MM. Migeon et

Armenag Bey Sakisian nous en apportent

les preuves, que le grand centre de fabri-

cation de ces faiences, autrefois attribuees

a Rhodes, fut Nicee. Des documents dear-

chives le prouvent, ainsi que rcxperience

negative de lacampagne de fouilles d’une

mission danoise a Rhodes
;

elle ny ren-

contra pas le moindre fragment de cette

ceramique. G’est de Nicee, dont la fabri-

cation, k son apogee au xvi® siecle, durera

jusqu’au moment oi^ Kutayeh devient ce-

lebre, que proviennent egalement les 1am-

pes de mosquee a flore stylisee et poly-

chrome, les cruches et les choppes de

meme technique.

Cette ceramique fut d’ailleurs imitee

dans les ateliers de la Come d*Or, tandis

qu'en Syrie lesfaienciers fideles aux bleus

et verts persans n’emploient pas le rouge

tomate et tracent un decor moins libre

que celui des artistes de Nicee (faiences

de Damas) (*).

(^) Cette influence vivace de la Perse sur la

ceramique damasquine a ete bien mise en lu-

miere, pour une epoque anterieure, par les

fouilles recentes de M. de Lorey a Bab esh

Sherqi, ancien quartier des potiers a Damas.

Le XVII® siecle, en Anatolie, marque la

decadence de Nicee. La composition reste

elegante, mais un peu confuse
;
I’artiste

alTectionne les grands cypres, les feuilles

de vigne et les grappes de raisin qu'il

colore avec une palette plus restreinte,

commeau Harem du Yieux Serail de Stam-

boul. Au xviii® siecle, Kutayeh devient le

centre principal de fabrication
;
alors le

rouge tomate passe au brique, et Ton voit

reapparaitre le jaune pale qu’on ne con-

naissait plus depuis le xvi® siecle.

L’etudede MM. Migeon et Armenag Bey

Sakisian, qui est accompagnee de nom-

breuses figures, est une importante contri-

bution k la connaissance de la ceramique

orientale. Elle pose les principes qui per-

niettront maintenantle classement sur de

nombreuses faiences dont la provenance

et la date restaient jusqu’ici incertaines.

Elle degage defagon saisissante les carac-

teres distinctifs de la ceramique d’Asie

Mineure en regard de la ceramique per-

sane, dont elle se differencie nettement k

partir du milieu du xvi® siecle.

G. COVTENAU.

Comte R. de Guntau r-Biaox. — Com-

ment la France s'est installee en Syrie

(1918 1919). Un vol. de 3o4- pages avec

2 cartes. Paris, Plon-Nourrit (1923).

On conqoit, d’apres I’enonce du litre

meme, quel est Pobjet du present livre :

Pauteur s'est donne pour but d'ecrire

Phistoire de Padministration franqaise

en Syrie depuis Pentree a Beyrouth des

troupes fran^aises, en 1918, jusqu’aux

evenements d*ou resulta immediatement

Des la fin du xiii® siecle, Damas imitait les

produits persans.

Syria. — V. 10
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le combat de Khan Meiscloun. En d’aiitres

t^nies, c'est I’expose de la maniere dont

un des artisans du pacte franco-anglais

de 1016, M. Georges Picot, put interpreter

en action les textes a Telaboralion dcs-

quels il avail travaille. Le sujet touche a

la plus briilante actualite, mais, a part

line exception que je signalerai plus loin,

Touvrage a une tenue qui defic toute pole-

mique. Ilistorien loyal, I'auleur a su nous

faire oublier qu’il avait appartenu a la

mission de M. Georges Picot. Autant que

mes souvenirs personnels m’ont permis

de le controler, M. de Goiitaut-Biron a

atteint le but qu'il s’etait assigne. On

pourra, dans Pavenir, fournir de plus

longs developpements sur celte periode

agitee de Lbistoire syrienne : Lessenliel

est la, dans ce livre, presente clairement,

et avec un reel clTort d’iinpartialite, ex-

ception faite de la diatribe centre le mou-

vement sioniste.

Ce recit causera de profondes decep-

tions a lout lecteur fran(;ais; par des fails

Pauteiir elablit que Parmee anglaise d’oe-

cupation nous montrait une certaine lios-

lilite. Je ne veux pas insister dans cette

Revue, me bornant a ajouter a la narra-

tion attachante de M. de Gontaut-Biron

un episodenouveau. Jemesouviensd'avoir

exerce mes connaissances d’arabisant sur

des exemplaires de la traduction arabe

de la declaration du 0 novembre 1018

Comment la France, p. 7i), que distri-

buaient des officiers anglais. Pourquoi

cette traduction differait-elle de ceile que

la presse arabe avait spontanement don-

nee, et d’une facou tendancieuse ?

Mais ce n est pas sans une certaine

fierle que les I'rancais se rendront com pie

de PelTort accompli, en Syrie, par nos

compatrioles. On se preoccupa, des Pins-

tallalion, des oeuvres d'assistance et de

ravitaillement (chap, v) : le premier con-

voi de vivres arriva a Beyrouth plus tot

que ne le croit M. de Gontaut-Biron, le

18 novembre exaclement ip. 89, n. 1).

Puis, nous assislons a la reorganisation

des services administratif, judiciaire et

financier (chap. \i)
;
ce fut un veritable

puzzle que d'adapter les lois ottomanes,

toujours en vigueur, aux necessites du

moment. La situation economique resla

peu briilante, quoique, des le debut, pour

les besoins du ravitaillement, on ait pro-

cede a la refection du reseau routier. Ce-

pendant, les ecoles frangaises de tous les

degres rouvraient leurs porles et se rem-

plissaient d eleves (chap. vii).

Sur la question arabe, M. de Gontaut-

Biron s’elonne justement de Pimportance

(|uc certains voulurent attribuer a Pemir

Feisal, dont les contingents bedouins

avaient joue un role piteux, en Arabic

comme en Syrie. Un bistorien des Campa-

gnes d’Orient a xante sans ironic la sou-

plesse des nomades d’Arabie : le recit tres

pittoresque des auteurs du Chemin de Da-

mans (chap. XI nous permet de porter sur

le courage bedouin contemporain une

appreciation aussi severe que celle du

Pere Lammens (Berceau de FIslam, I,

p. 185, seq.
j
pour le passe.

J’ai fait allusion plus haul au chapitre

(vim) trailant du sionisme : e’est un peu

un hors-d’oeuvre, fait d’autant plus frap-

pant que la documentation y est parfois

sommaire et que le ton n’y est pas tou-

jours tres serein. On reprochera d’autant

moins a Pauteur son altitude violemment

hostile au sionisme qu elle veut s'abriter

derriere la haute autorite de M. Sylvain

Levi, mais je persisle a croire que celle

altaque est intempestive dans cet ouvrage.
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Les premieres pages temoignent aussi

de recherches un peu hatives, et il faut

arriver aux fails contemporains pour ^oir

M. de Gontaut-Biron donner toute sa me-

sure. Tout le moade verra d’ailleurs : une

insuffisante definition des sunnites (p. 20j,

une hypothese un peu trop risquee sur

I'origine des Metoualis (p. 21). L'eniir

Hakim (p. 23) est aussi penible que serait

le maire du palais Louis XIV. Enfin, il

n'est guere frangais d’ecrire que la race

des Ansariehs « s*est infeode les Ismao-

liens » (p. 23), et sur le fond, la pensee de

Tauteur est discutable.

Je m'excuse de ces critiques, car Com-

ment la France s'est instalive en Syrie

est un livre excellent, dans lequel les fails

deja connus sont exposes avec ordre et

clarte. On y trouve d’ailleurs des parties

tout h fait inedites, nolamment les con-

versations de M. Georges Picot et de Mous-

tapha Remal, qu’on ne pent lire,en

sans une certaine melancolie.

G. WlET.

PERIODIQUES

P. Diiorme. — Palmyre dans les textes

assyriens. Revue bibliqiie, PJ24, p. 106-

108.

C*etait un sujet d’etonnement qu’on

n’ait jamais releve le nom de Palmyre,

Tadmor, dans les textes assyriens. Le R.

P. Dhorme vient de combler cette lacune

en relevant, dans deux inscriptions sitni-

laires de Teglatb-phalasar la mention

de « la ville de Ta-ad-rnar qui est au pays

d'Amourrou ». L’existence de Palmyre

est done attestee des 1115-1100 avant

J.-C.

Noel Aime-Giron. — Glanures de my-

thologie syro-egyptienne
,

extr. du

Bulletin de V Institiit J) anntis (rarchco-

logic ovientale, t. Will Le Caire, 1923.

Sous ce litre sont groupees deux etudes

relatives aux cultes et aux moiiunients

pheniciens. La premiere publie une sta-

tuette de bronze rapportee par M. (der-

mont-Ganneau, en 1895, d’ Vlexandrie au

musee du Louvre. Cette jolie piece figu-

rant Imhotep etait reslee inedite bien

qu’elle portal quelques caracteres hiero-

glyphiques graves sur le volumen que le

dieu tient sur ses genoux et meme un

petit texte phenicien grave sur trois cotes

de la base. C’est que M. Clermont-Gan-

neau n’etait pas parvenu a une lecture qui

le salisfit completement (^). Meme, se po-

sait pour le texte phenicien une question

d’authenticite.

M. Giron a resolu les difficultes, de la

plus heureuse fagon, en retrouvant le nom

d'Apries dans celui du dedicant, sous la

forme Wahphere, et en montrant que le

texte phenicien fait suite au texte hiero-

glyphique pour lire : « Imhotep, fils de

Ptah, donne vie a Aprih. fils d'Esh-

moiinyaton «. Nous mettons en italiques

la partie qui correspond au texte pheni-

cien. Du coup aussi Tauthenticite du texte

phenicien est mise hors de doute, puisque

la graphic semitique rendant le nom

d’Apries n a ete connue que postericure-

rement a Tentree au Louvre de la sta-

tuette d’lmhotep.

Ce point regie, M. Giron develpppe des

considerations sur Tassimilation possible

dTmhotep avec Eshmoun, si bien

qu’ (( Apries, en dediant sa statuette a

d) Annaaire du College de France, 1912,

p. 49; cf. Syria, 1923, p. 144, note 2.
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Imhotep, croyait done s'adresser a un

dieu du pays de ses ancetres )). La men-

tion, dans un lexte demotique, d'unc

chapelie consacree dans le Serapeum de

Memphis au dicii Imhotep et a « la grande

deesse Astarte » est tout a fait curieuse. II

est possible, comme cssaie de le montrer

M. Giron, que le rapprochement ddm-

holep avec Adonis-Eshmoim ait ete faci-

lite par certaines analogies de leurs my-

thes respeclifs.

La seconde etude porte sur « les epis du

diademe de la Dame de Byblos » et tend

a accorder une importance exception-

nelle i la coiffure-nom que le decret de

Canope consacra a Berenice, fdle de

Ptolemee III, morte en has age En elTet,

cette cuifTure faite de deux epis separes

par un uraeus et munie d’un sceptre de

papyrus autuur duquel s’enroule I’uraeus,

aurait ete adoptee par les Giblites, pour

complaire a leur suzerain lagide, comme
coiffure de leur deesse nationale, la

Ba'alat-Gebal, des 2i0-230av. J.-G. D'autre

part, ce type serait devenu en Eg\pte

celui d’une nouvelle Isis plastique. La

coiffure de Berenice divinisee aurait servi

de modele k celle de la statue ddsis ad-

jointe a Sarapis « et cela d'autant plus fa"

cilement que les epis du diademe faisaient

pendant a ceux du modiii^ ». Elrifin, la

diffusion du culte isiaque repandit cette

coiffure dans tout le monde romain et

nous la retrouvons dans la representa-

tion ddsis-Tyche.

Tout cela parait s’enchainer logique-

ment et, cependant, certains rapproche-

ments n’emportent pas la conviction. No-

tamment si, meme en lui adjoignant les

comes de vache et le disque, on compare

la figure 2 donnant la coiffure originale

de Berenice a la figure 0 reproduisant la

coiffure de la Dame de Byblos, on ne

peut, a notre avis, en conclure que la

seconde derive de la premiere. II n’y a

pas identile, ni meme ressemblance

reelle ; les (dements de Tune et de Eautre

sont simplement empruntes au meme
repertoire.

R. D.

Louis PoiXSSOT et RAVMO^D Lautiur. —
Un sanctuaire de Tanit a Carthage.

Revue de VHistoire des Religions, 1923,

I, p. 32-68.

Les auteurs decrivent les divers etages

d’uii lieu de culte punique, le plus curieux

qui ait encore ete decouvert a Carthage,

oil chaque autel ou stele, chaque objel se

trouvait in situ. La dccouvertc, due a

MM. Icard et Gielly, fut exploitee par la

Direction des Antiquites avec le concours

des inventeurs. Le sanctuaire a longtemps

servi. Aussi, quand les ex-voto avaient

rempli la place, on bourrait de terre et de

pierres et on recommen^ait a dresser les

ex-voto sur cette nouvelle plate-forme. On

a reconnu quatre etages. Le fidele qui

avait offert son sacrifice recueillait les

ossements calcines dans un vase en terre

cuite qu’il deposait dans le sanctuaire.

Au-dessus du vase il dressait un autel ou

une stele sur laquelle il gravait parfois

sa dedicace.

Sur une stMe, « un personnage debout

tourne vers la gauche, le bras droit leve

et replie,Ia main portee en avant dans un
geste d’adoration. De Eautre main,il tient

contre sa poitrine un petit enfant nu ».

Cette representation prend uninter^t par-

ticulier du fait que, au rapport de M. Pal-

lary et du docteur Henry— qui ont for-

mule leurs conclusions de fai^on tout a

fait independante — dans toutes les urnes
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qui ont ete examinees « on trouve tou-

jours des debris osseux, dents, os cra-

niens, vertebres, os longs qui appartien-

nent a une espece zoologique qui ne peut

etre que I’espece humaine ». Les cendres

determinees sont celles d’enfants depuis

le nouveau-ne jusqu’a Ten fan t atteignant

deux ans et demi ou trois ans. Dans les

urnes les plus volumineuses, celles des

trois premiers etages, on a rencontre par-

fois des restes d'oiseaux et de ([uadrupedes

generalement meles aux ossements hu-

mains. II n’est guere douteux que nous

soyons en presence de sacrifices d’en-

fants, non pas de ces sacrifices publics a

grand lapage qu’on pratiquait en grande

pompe lors d'une calamite publique et

dont les auteurs anciens font mention ;

mais de sacrifices particuliers qui ne

s’operaient, a en juger par le rapport des

specialistes, que sur des enfants en has

age. II y a la un rite analogue a celui

qu'on a constate a Gezer. On a souleve

des objections dans fun et fautre cas,

mais, a Carthage tout au moins, ou de

nombreuses steles specifient qu’il s'agit

de faccomplissement d'un voeu, on ne

peut contester le sacrifice humain. Meme
nous pensons que deux textes puniques,

dont fun relevc precisement dans le nou-

veau sanctuaire punique, incntioniient en

termes tres netsle sacrifice de fenfant^^).

L'etude de MM. Poinssot et Lautier decrit

minutieusement les cippes et steles de-

couverts, avec les symboles qui y sont

graves. ^ ^

Nous renvoyons aux explications que
nous avous donnees dans Bulletin archeol. dii

Comite des travaax liist.^ Nous devons
probablement cette mention exceplionnelle a

ce que, dans le cas de nos deux textes, le sa-

crifice etait offert uniquement a Tanit. Or,

G. DE Jerph AVION. — Le role de la Syrie

et de I’Asie Mineure dans la formation

de Ticonographie chretienne. Melanges

de rUnlversite Saint-Joseph^ Beyrouth

(Syrie), t. YIII, fasc. 5.

Get article est fonde en partie sur les

resultats acquis par les remarquables

Recherches sur V iconographic de VEvangile

aux xiv'‘, ct XVI® sRcles Bibl. des

Kcoles fr. d’Athenes et de Rome, fasc. 109),

que M. Gabriel Millet a publiees en 191 G,

en partie sur les fructueuses explorations

de Tauteur dans les eglises de Cappadoce

([ui donneront lieu a une publication in-

tegrate dans la Bibliotheque archeolo-

gique et historique du Service des Anti-

quites de Syrie.

Au point de vue iconographique, les

vestiges remontant aux v® et vi® siecles

sont jusqu’ici peu nombreux,et, chose a

peine croyable, plusieurs et des plus im-

portants n’ont pas ete publics integrale-

ment de fagon satisfaisante. Le P. de

Jerplianion cite notamment Pevangeliaire

syriaque de la Laiirentienne a Florence,

oeuvre du moine Rabula achevce en j86 —
ettenue sous le boisseau, — les ampoules

de Monza , les colonnes de Saint-Marc a Ve-

nlse, lachairede Ravenne. Lescalices et pa-

tenes trouves clans la region d'Antioche

ont ete plus exactement reproduits (^).

Le P, de J. expose la methode suivie

par M. G. Millet, developpement de la

methode comparative inauguree par Kon-

dakov. « Le merite de M. Millet a etc de

preciser les theses de ses devanciers. Pour

nous avous des raisons de croire que ce sanc-

tuaire n'etait pas consacre a Tanit, mais a

Ba al-llammoii.

d' Voir Ch. Diehl, VEcole artistique

iioche et les trhors d'argenterie syrienne^ dans

Syria, 19"21, p. 82 et suiv
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chacime des etapes que Ton a coiitiime de

roconnaitre dans le <kn'clop[)ement de Tart

occidental, ses analyses ininiitiruses four-

nissciit nil nomb re coi^sidin'able de rap-

prochements d’on il ressort (]ue, presque

tonjours les themes traites par TOccident

se rattat hent a la redaction d’Antiocheet

a I’iconographie cappadocienne, piiitbt

qu'a la redaction de Constantinople ^).

Kt il n’est pas douteux qu’il s\iyit dVni-

prunts proprement dits.

L’importance de ia Ccq)padoce apparail

surtont lorscjue la Syrie, la Talesline et la

Mesopotamie, sous la domination musul-

mane,seront a pen [)res perdues pour Tart

Chretien. « An x- siecle, dit le 1\ de J.
,
c'est

la Cappadoce ([ui nous apparait Theri-

liere desvieilles traditions orienlales. Elle

a d'ailhmrs son originalite, et quelques-

uns des motifs qu'elle figure et qu’elle

le^uera a d’autres, lui sont propres, Aean-

rnoins, dans rensemble, elle se rattache

etroitement, par son iconographie, a la

Syrie et a la Palestine. »

lIvRALD IxGiioLT. — BibUographie de

Charles Glermont-Ganneau, dans //erne

archeologiqiie, 10 2d, 11, p. I31-la8.

Le jeune savant danois avait deja donne

dans le tome precedent de la llcvne ar~

chcolofjiqiie une notice sur la ^ie de

M. Clermont-Ganneau. Il nous olfre au-

jourd'hui la bibliographic du regrette

rnaitre rangee par annees, presentee sous

line forme abregee, mais suffisamment

claire. La difficulte de ce travail, qui de-

bute par Pannee 1860 pour se terminer

avec I’annee 1022, residait non seulement

dans la multiplication des periodiques

utilises par M. Clermont-Ganneau, mais

aussi dans la repetition d’un menne article

dans difrerentes revues ou journaux. 11

faut remercier M. Ingholt de cette utile

publication.

NOUVELLES ARCIIEOLOGIQEES

Les fouilles en Palestine. — De bonnes

nouvelles parviennent des fouilles que

M. R.AYMOn Weill a reprises a Jerusa-

lem sur le site d’Ophel. Le savant pro-

fesseur a PEcolc des Ilautes-Etudes est

assisle de Duff, un hebraisant qui a

travaille a Paris, et de Allle Zelwer, an-

cienne eleve de PEcole du Louvre. Les

travaux onl degage I’extremite sud de

I'enccinle jebusite et ont permis de fixer

exactement son trace. Un grand torn-

beau, appartenant certainement a la

necropole royale anterieure a Ezechias, a

ete decouvert, en meilleur etat que les

trois tombes reconnues en 1014 et que les

carrieres de I’epoque rornaine avaient com-

pletement eventres. Malheureusement

cette tom be, avec puits d’acces, fut com-

pletement videe de son contenu des Pan-

tiquite et transformee en citerne.

M. 1\. AVcill a, d’autre part, entrepris

des fouilles a Gezer et la decouverte de

tombes d’epoques diverses, au mobilier

intact, permettra de verifier le classement

etabli jadis par M. Macalister.

Les objets ainsi exhumes prennent place

a Jerusalem dans le inusee Edmond de

Rothschild. On salt, en effet, que les frais

de la mission \\eill sont enlieremenl sup-

portes par le distingue membre de PAca-

demic des Heaux-Arts.

Egalement sur la colline d’Opliel, mais

plus au nord, M. Mvcaltster a ouvert un
chan tier qui a deja fourni de nombreux
vestiges ceramiques et architecturaux. Ce
savant, qui fouille pour le compte du Pa-

lestine Exploration Fund, aurait atteint

la couche de Page du bronze.
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Toujours a Jerusalem M. Nahum
Slousch, pour le compte de la Jewish

Palestine Exploration Society, a degage

le soubassement du monument funeraire,

connu sous le nom de tombeau d'Absalon

et a retrouve les chambres funeraires cor-

respondant a la tom be dite de Josapliat.

Enfin, M. Fisher est rentrc d’Ame-

rique pour reprendre an printemps, avec

des moyens puissants, I'exploration pro-

fonde du site de Beisan (Scythopolis).

La Syrie a travers les ages. — Sous ce

litre, six conferences out ete donnees

dans la salle de la Societe de giographie

pour exposer au grand public Jes resul-

tats des principaux travaux archeolo-

giques entrepris en Syrie depuis le man-

dat frangais sous Factive impulsion de

M. le general Gouraud et de son succes-

seur M. Ic general ^V'eygand. Ces confe-

rences, qui ont ete tres suivies, ont pu

el re organisees grace au patronage du

llaut'Commissaire, M. le general Wey-

gand, et au concours du Gomite de FAsie

frangaise, de la Societe francaise des

fouilles archeologiques el de la Societe Er-

nest-Renan. Voici la listedes sujcls traites.

Conference. — Ltifuli II fevrier,

5 futures. Les Pbeniciens : Fouilles de

Sidon (avec projections, par M. ledocteur

G. CoxTENAU, docteur es let tres, charge

de mission, sous la presidence de M. le

general Gouraud, gouverneur niilitaire

de Paris, membre de FInstitut, ancien

Ilaut-Commissaire en Syrie et au LIban.

2® Conference. — Liindi IS fevrier,

r> hcurcs. Les Egyptiens en Phenicie :

Fouilles de Byblos lavec projections
, par

M. Pierre Moxtet, professeur a FUriiver-

site de Strasbourg, cliarge de mission,

sous la presidence de M. Rene Cagxat,

secretaire perpetuel de FAcademie des

Inscriptions et Belles-Lettres.

3® Conference. — Lundi 25 fevrier,

5 heiires, Grecs et Palmyreniens : Fouilles

de Doura dans le desert de Syrie (avec

projections
,

par M. Franz Cumoxt,

membre de Fluslitut, charge de mission,

sous la presidence de M. Theophile Ho-

MOULE, membre de FInstitut.

4® C0n fe renee .
— Lundi 10 mars 5 h eu res.

L’fipoque byzantine : Les etudiants en

droit de FUniversite de Beyrouth au

V® siecle, par M. Paul CoLLtxEr, profes-

senr a la Facultc de (Iroit dc Paris, sous

la presidence de M. diaries Dieul, meiu-

bre de FInstitut.

")' Conference.— Lundi 17 inars,5 h cures.

Les Croisades : L’Art franc du moyen age

en Syrie (avec projections), par M. Ca-

mille Exlaut, Directeur du Musee de

sculpture comparee, charge de mission,

sous la presidence de M. Kmile Sexart,

membre de FInstitut.

G® Conference.— Lundi '2 ninrsj3 heurcs.

La Societe musulmane : La Propriele foii-

ciere en Syrie au temps des Arabes, par

M. Louis DE Brun, ax oca t a la Cour d’ap-

pel de Paris, sous la presidence de M. Au-

guste Terrier, dtHegue du Haut-Cornmis-

saire de Syrie. M. Loui> de Brun, clant

tombe malade, a ete remplace par M. Rene

Dussaud (jui a expose les decouvertes du

rogrettc Maurice Pezaril, de M''‘® D. le

Lassen r. de M. Pupil et de M. de Lorey.

Lc jour meme oii se tenait la derniere

conference, les representants du Ministie

dc FInstruction piibliqiic et du directeur

des Beaux-Arts, assistes de M. le general

CharpY, representant lc general CourautI,

du comte Frangois Delaborde, president

dc FAcademie des Inscriptions et de
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M. Rene Cagnat, secretaire perpetuel, ont

inaugure Texposition ternporaire des

Fouilles frangaises de Syrie, autorisee par

M. le general Wevgand et sur laquelle

nous reviendrons dans le prochaia fasci-

cule.

Ernest Babelon. — Ne dans la Haute-

Marne en I8a4, le savant conservateur du

Cabinet des medailles^membre de TAca-

demie des Inscri])tioiis depuis 1897, pro-

fesseur au College de France, est mort le

3 janvier 1924 apres une courte maladie.

L’histoire et Tarcheologie orientales lui

sont redevables de tra\aux iinportants.

Peu apres sa sortie dePEcole des Chartes,

il fut charge d’achever Ylllstoire (incienne

de i Orient qu'avait eii I reprise Frangois

Lenormant. 11 ecrivit aussi un Mnfiuel

d'archeologie orientate de lecture agreable.

Mais son veritable litre a la reconnais-

sance des orientalistes est Fetablissement

de ses deux catalogues de la Bibliothkjue

Rationale, run intitule les Rois de Syrie,

d'Armenie et de Commagene^ Taut re les

Perscs Ach^menides (1893). Sous ce der-

nier litre, Fauteur embrasse non seule-

menl la numismatique des rois acheme-

nides, mais aussi celle des satrapes et des

dynastes de Gilicie, d'Asie Mineure, de

Lycie, de Chypre et de Phenicie. Les ques-

tions complexes (pie soulevent ces mon-

nayages n ont cesse, par la suite, d’tdre

envisagees par lui iiotamment dans de

nombreux articles, et son monumental

Traite des monnaies grecqiies et romaines^

malhcureusement inacheve, en offre dans

le tome II (1910) de la deuxieme partie

une nouvelle mise au point. Rien de ce

qui touchait la numismatique et meme la

gravure sur pierre ne lui etait etranger.

Une rare puissance de travail et une curio

-

site toujours en e\eil Font porte a abor-

der les sujets les plus divers.

Ernest Babelon a consacre une part im-

portante de sa surprenante activite a en-

courager les fouilles arch('ologi(iues et,

soil dans les commissions de FAcademie

des Inscriptions, soil a la Societe frangaise

des fouilles archeologiques qu’il presidait

depuis Foriginc, il n’a cesse d'envisager

tout specialement les recherches a enlre-

prendre dans les ix^gions syriennes. C'est

ainsi (|ue les P. P. Jaussen et Savignac

ont pu mener a bien leur exploration de

FArabic septentrionale et qu’ils ont pu

publier leurs decoiivertes.

Howard Crosby Butler (1872-1922;.

—

La publication par Ics soinsdeM. Howard
Seavox Leach do la bibliographic du sa-

xant andi/’ologuc ainrricain :'Ptinccton,

1921 ; extra it du xolume consacre a la

TiRunoire de II. (1. Rut lor [)ar les solus de

la Princeton University Press, 1923) nous

lournil Fociaision de dcpiorer celto mort

prematuree cpii cons I it ue une perte dou-

loiireuse pour nos etudes. 8'il sYdait intc-

resso a la Grece pn)pre, s’il a participe

aux fouilles de Sardes, c’est en S\rio(pi’il

a depense le plus de sa rem a nj liable acti-

vite, conime Fatle^lc la part qn'il a prise

aux graridcs publicatioris (pii sont le fruit

des deux expeditions aiiiericaines en Syrie

:

American arefitieolog ieal I''.cpedit ion to

Syria in lSy9-nm. Piibliration^. New-
York, Th(.‘ Century Co, 1903-1914. et Prin-

ceton Unlvers ity ArchaeologicalExpedition

to Syria in PJO^fdOOr) and 1909. Pnhllca-

tions, Leyde, Brill, 1907-1922.

Geran t : Paul Geuiiixek.
659S. — Tours, Imprimerie E. Arraclt ct C'*.

~~ ~~
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PAR

L. II. VnCEM\ O. P.

I. IvrAT DES RKCnKUCIlE^.

Le titn‘ niLiiie do cotto noto L‘n liinito indlomonl 1(‘ l)uL II ii(‘ s'agil pas,

on eiUd. d’oludior la (c C(d*aiiii([iio ppinP* » de Palosliiio — oo qiii coiiiporte-

rail roAaiiieu ddlaillo do la l(‘ol]ni<[iio (d dos loniio^ — iiiais uiii(iu(‘ui<‘iit

cotto variolo s{)dcitiquo du diM'oi* oIjIimiu [)ap lo jiai do ooidoiips a[)[)li(|uoos

Mir la sm-raco d(‘s \aso^ id [»ar los li‘;uro> di\ 0 PM‘s quo Pairs oourl)iriai>oiis

prudiiiscid. Eiioon^ {)pn[M)so-l-(ui hoaiKHiup inoin> do si*rutop o(‘ ipi olio (‘st

iiitriiisoipioinoiiL quids ou soul los dloMiionls ooustituauts, los pruoddds. li‘

nqiortoipo oi’iuMUoutal ot 1 id olulioii, ([U(‘ do rooliorolioi* si‘s soiiroos proliahlos

iriiispiratiori, o’ost-a-diri% on pratiqiua los iiitluouC(‘s qui uiil pu sou

ddvoloppiaiioiil. Au^^i hioii (‘>l-o(‘ lt‘ poiiil roiidainoutal do toulo (da^^ilioalion

Araimoiit scientiliqufa lo siad qui doiiuo a la odraiuiqui^ la valour d un doou-

luoiil (I’lii^toiro id auloriso qiiolquo prdoisioii fonue dans la oliroiiologio do

son dvolution

Dans rdlat prdsonl do notro inlorination il ost assox vile fait d’indiquor a

quoi so rdsuin(‘ la pointuro odiainiquo [)alo>linionne dau> los divopsos pPasos

ddterminees par l archdologio gdndrale do la contnd*

[nexistanto a I dpoipLo iialdolithiipio — dont nous ignoroiis pratiipioniont

encoro la potorio olli‘~mdmo — olio apparait sous um* fornio naivo ottiniido

sur los tossons ou los vasos I'ru^los do loro ndolitliiijui^ : siinplos taolios do

O' «... il u'v a, cii M)rnine, ([ue ia forme et

\v decor puuvaiit coii'^lUiu^r L^s Oases les plus

serieiiso^ sur L'stpK'lLvs il i‘''t [)0 ssil)l(‘ (Et'clui-

fau<ler line eliroiioloirie... » L. Ce-

nnni(liie primilire. Intnxbu'imn d I (dude de la

lechiiohiiie « 1911 i, p. Ido; cf. [) llO Ou

sail. (Lailleurs, ([U(' M. Franchet se moutre

llu'oriqiuMihuit ini pi'U >reiai(iue sur les clas-

sifications eera 111 iq lies Irop rigo ii reuses.

r-' Sur (Mate iiouvelle classification g(fiie-

ral(‘, voir He}'. liihL, avril p 'll'l ss.

Syiua. — V. 11
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couleur souvent a tilee ^>. ou lii^nes ('‘paissi^s Iracees avoc gaiicherie a nieiiie

Targile. Bien raros sunt los i‘s>ai> trurdunmn' C(^s ligrius on ligiiro quoloonque

ou en roseau gdoaidtriquo ap[>reciiil)lo.

Dus lo debut do Tage du bruii/o — pLii^qu(‘ nous u’a\ous (Uiooro uucuno

altoslalioii positive dunieiit eonlroliM' ddiiio jdiast* Iraiisilioiinello eiidulithiqno

oil chaloolilliiquo — so laAolo un })orfoctioiiiioin(uit (jui (*uiisi>te : I'^a donner

plus do mordant an d(‘ssin t'ulore on lo ddgagoant Mir iin fond; 2 ‘a gdoim‘-

triser rornomontalion [lointo suivant dos ooinbinaisons linbaires. Lo prmnii^r

ribsultal (‘st oblmui an iiio\on do la^ag(‘S a\oo d(‘s argil(‘s Cidoranli‘S (|ui don-

nont aux vasos uiio toualitb suporficiollo trbs franolie. iiiimix do naluro a

fairo ^aillir los lignos pidiilos (Misuib' mi ooulour> approprib(‘s. Lo mm oiuI n ost

qu'im suoobdaiuL plus rapidi' ot plus (dair, d(‘s inoi^ioiis [u iiuilivos dan^ Lar-

gile fraiclio, Los lavagos colorant^, ou si Lou voul los o]igol)o.s siinplistos do

oos debuts sold a [xui })rbs invariiddomont olaiis ot dans la lonaliib mbiiu^ dos

argilos : souloinont los argilos ([11*011 y tunploio soul plus (quii b(‘>, lai'gauuont

dbbn('‘os: ([u(d([U(^ olioj-o comino lo^^ barlxatiiu^s » modiMMu*^. |j‘> ooulours

niis(^.s en (ouvre par lo [loiidro sui* o(‘ oliauq^ olair sont toujours iuali‘^ cd dans

dos tons variant du bran au noir ; inais (pudlo <|u‘on suit la lonalitiL b‘ (b^ssiii

domouro ovidusivomont monoohroiiu' On [loinl on noir siir d(‘s migolu's

blanc, rouge brique b'^gmg jiarfoU jauuatnm mi bran ou ocre sur d(‘s fonds

gris torno oa roug(‘ olair. Lo giMuiKdriqiu' rmdiligiu^ esl a [xmi [in'^s (‘\o]asiv(‘-

ment eaqdoyb. bion qu(‘ los blbinonts carvilignes apparaissonl d<qa.

Dans la soooiub' [dia>(‘ du broii/av la [uali(|ui‘ d(‘s migob(‘s S(‘ g(‘a(aalis(\

La [leiidaro, dejii lioauooiqi plus fnMjuontiv sdmsoiqdit id (uiriidiit son reper-

toire. Elle e^'t l(.uij(jars male, sur dos lijnds gmud'aleiiKud i laij*>. Tout(dois.

1 association plus coaranb^ da st\l(‘ oarviligiu.^ aux motifs r(‘otiligiH‘> loiiruit

dos combiiiaisons multiplib(‘s : ot surtoat la polyoliromio aj(aitaul bi nossoarm^

do ([uebjui's tons roag(‘s — [das rarmnmd bbuiti's — au\ uuaiio(‘> brumes (d

noires augmonte Lidfel do la peintare, ([ui re^tl,^ mdinirioins touto lineairo.

(U On preiid ici le termc au sens griieriqiie

(le converts* (‘oiurante a[)[>li(|uee >ur loule la

surface (run vase. Uour la vabeir tediiiique,

voir Franciiet, op, L. p. DO s.

i-' Le pi)li>>age ou Kislragt' ol>t(‘iui par frot-

temeiit (aiigl. : bnrniiihing \ ^e praUque geiui-

ralement ^ur uii eiigobe coLuv el peut, en

cerlaius cas, pmduire (le^ iinance> de Ions.

Ce prorede ne r(q)res(‘nl(‘ ueaiiinoius pas nu
di^aov point; il iVeii srra done ]ais fnit etat eu
CO luoineiit.
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Un progr^s sensible marque la troisieme phase dii bronze. II ne consiste

pas seulemeiit (m une te(‘bniqiM‘ [)lus tVriU(‘ et dans une imdlbrnn' execution

des engobes siir lesqueL doit s'cnlever le dessin; (‘e (b‘s-<i[i <‘st transforme par

une di'^tribution plus estlndi([ue id rintroduclion (b‘ motifs enqnaintes [ilus on

moins directemimt a Eob<(‘r\ atioii de la iialiin^ : arbn‘s on [>la[il(‘S stylises,

poissons, (juadriipodos et oiseaiix [u*enneiit ime place pre[)onderaide. Le style

deiiieur(‘ essiuitiidbMmmt geometrique ; mais b‘s (diMiumts liru*air(‘s, miimx

repartis pour souligner les formes (‘sseatielles des vases, s'ordonnent de

maniere a foianer le cadre d(‘ coin[Kirtiments distribues eri frisi's continues

SLir la panse on lAq^aule, un motif tigure, vegrdal ou auiniiL occu[)aat chaque

coiiqairtinumt ou metope. Le vase preseute ainsi comim‘ uiie serie de petits

tal)l(‘aux coordonnes dans nn groiquMuent svmetriijmv I n grand nombro de

ces tableaux n etalent qut^ des variations geomelrii|ii(‘s : ilamiers. triangles

opposes par b‘ur >onim(‘l, fusiuuix. lo>ang('S quadrilliVs, ciuvb^s coueentriipu'S,

spirales id autres fantaisies d(da\e(‘s de la ligne, ou resultant iPuni* stylisation

a outrance. Dans Lordre animal, (b‘s i*ervides souMuit fabuleux. d(\s poissons

et quelipies variidi'^s d'oisi^aux ib^ basse-cour et d oiseaux d\‘au sont les ele-

ments faviuis du r('q)ertoire. La re[u*esenlation humaiiu' ii’a pas encore tde

signaliM‘. si lU' n*(‘st en qu(d([u(‘ icssai tout a fait timide. Pour le ri^ste, c’est

toujours le procede traditionnel de decor en [)eiuture mate — claire ou foncee

— sur nn fund clair (d terne. Ouand a]>[)ai*alt, ca et la, (jnebpie piece })einte

en couleui’s histn'M_^s. il est facile d(‘ se remln* conqde qu il s agit de vaisselle

importee, ou d un [)olissag(‘ prati(|ue apres la [)(‘inture.

.Vvi‘c rag(‘ du ter tout [U’Ogre^ [)arait s intiuronqu'e. La t(M-bni([ue se tige

dans line routiiu' (ratelier et le riqiertoire s'etiole. Rientdt s’inaugure une

degenejM‘Si*(‘nc(* qiii transforim' ra[udiMiiiMit b‘s motifs aniuies en miricatures on

en poacifs rigiib^s (d secs, pour b‘s aiiuibibu* tinalement dans une convention

lineain* iiiiut(dligibb‘. La pi)l\ chioinit^ d(‘\iimt balarde id dis[)arait. Des la

secomb* pliasi^, c Vst-ii-dire \in*s b‘ miliiui du \i'' sieide avant noire ere, on ne

constate jilns (ju'nii >t\le i^xclusiviuneid lirndiins liarbare et inexpr(‘^sif. La

piMiitnre i*erami(pi(‘ |>al(^stini(mm^ a ci^>^e pratiiiumnent db*xist(U‘. C est le

temps on les (deganls vases glares font buir premiere apparition etdesonnais

les ateli(‘rs locanx ne produisent plus guere (pie de la vaisselle commune.

Si pauvre qii’elle se revele. cette peinture ceramique locale avait pourtant



84 SYRIA

son interet. De tons points on harnionie avec le resto dos arts palestinions,

chotifs. essentiollomont syneretistes ot sans grand caracdore. olio dovait

relletor a sa manioro lo^ iiilluoncos du d<dioi>. Pour autarit. il (dait ntd'ossaire

de cherclior a ponotror cos inlluoiicos et a dogagor lour rule : a (pioi no so

dcM‘oheront point los s{)ocialistos.

On pout dire quo la cerainograpliie palostinionne ost noo d hior, puisquo

los promioros recliorclios techniques furent inaugurei‘s on 1890 par M. Flin-

ders Petrie, a I'occasion do sos sondagos a Tt'll el-IJrst/ = Lacliis. Le sclienia

otait cat('‘gori({uo et siiiq)lo : la prdntnn^ corainiquo palostinionno s inaugurait

vers h* \vr‘ ou xvii'' sieclo avant notro ere et so groupait on trois [diases:

« ainorite )> — inlUnuicee surtout par I'Egypte et. sur le tard, par le inonde

egidui :
— ^ plieniciinuie — (|ui representait la predominance egeenne par

rinterinediaire do Chypre id sous lo facies eliypriote cannd(*risti(}U(‘ de la

decadence egeimne :
—

(( juive on n’intervenait ])lus aueiin ai*t.

Au fur et ii inosuro dn did (dop[a‘ment des sf‘ri(‘s c('‘rami(ju(*s dans hes

fouilles plus a[q)rofondies, Pattention des ^.[)e(*ialistes s(‘ porla >nr h^ df‘(‘or

p(*int. Des rann(4‘ 1900. im tiaduiicien non moindn‘ ([in' M. F. IL Welch Ini

consacrait une enqinde (Lenscmdjh^ on il s’atfaeha surtout a dfumder ra})[)oid

precis des intiueii(‘os egeoniu's Celte orientation dovait [)(‘S(‘r d une

inaniere a pen prres ratidi({ue sur la suite des travauv entr(q)ris dans ee

doniaine. Sans s*attai‘der au\ comptes rendus superticiels (d lro[) inaigres do

documentation (‘cramiipio dans los divers(‘s fouilles ulteiLnires, on p(Mit alhu’

droit aux deux seules inonographii‘s ^(*iontili(jueN sur h' sujet; celh‘ de

M. Mainilister sur la e(*ranii(pie de (ifvor, et cello de Al, W at/angiu* sur la

cerauii<{ue d(' Jiuaeho -y Dans la priMiiiere, plus miuutieiiMuneut d(‘^eri[)ti ve

ot stratigraphi({in‘. il n (‘st ai*corde (pPune [d,ici‘ a pen [)res insigniliante an

comnientairc‘ archf‘ologi([uo. A peine degag(‘-t-on on tmines fort g(dnd*aux

quelques vagU(‘> inlluences egypliimne^>. egeeniu's lO ehv[)riote^ inili{[uf‘es en

hloc. Dans la si'condo. notahlmueiit plus ap[)rorondie au point d(‘ Mie e>tln'*-

AV^L^:M, The uijluenre of ifie Actjeon ri^

vilisnfion on soulk P<ileslint': O. .S., 1{)00,

p. dans Annudl.., IJrif.

Srfiool at Athens. VI, p. flT-ie;

O. M vivLi'iEii. The Exciivalion of (H’:er,

t. li, p. l"28-'23')i — \V vT/l^(,^ a, Jeru-ho,

p 9T-I()!) lUm-] '. J)aii> 1<‘ Til r moire (pm

M. Mack<m/i(‘ (‘onsaci’uil a [irrmieres

(V AVn Si'iiiv Ikdli Some-) lo (“omnion-

lairt' di' la oorami(jiit‘ ii't'lail (ju'a pidiio

dhaiioho : P. K. I\ \nnfial, II, 1913, p. iO
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ticiuo ot riourrio di" ra[)pruchoiiU‘nts trrs ('‘riidits. Thori/on o>t plus (‘xcliisiv(^-

ment encore inediterraneim. non sans un excidlent (dTort [u)uv siih^titiu^r au\

allegations par trop somniaires (I'intluence « egeeiirio » Lindication inieux

jusliliec ot plus {Uikdse d(‘ courants arti^ti(|ues derives on ellet de la iiier

Egee, iiiais speeifufuonKMit au>si do la Er'^ee eonliiKuitaU'. des L.yclados. d(‘

Chy[)re ot de la Trivido. P^is im rt'gard n'est jet<* V(M*s IdJrituit clialdeo-meso-

potamion, alors (jii'on salt tort l)ion et qu'on souligno du reste judiciouseineiit

les iiitluences Ijabyloaionnos en d'autres doniaines : la glyptique par exeiuple

oil Parcliitecture . Eeueil [)lus nefaste encur(‘. (d siuisihle surtout dans la

inoaograpliie di‘ M. Wat//inger: c'e>l la diiree iniMne di‘ la {)eintun‘ n^ra-

mi(pio dans son eiis(uuble (pii est deliiniti'^o dTino maniero un pen pareinio-

nieuso, puis([u olio prendrait corps siuileinent a une epoquo aussi basso que le

xvo' sieelo environ, (pioi (|u*il eii soil des origines releguees dans une obscu-

rile quOn nqnile iiiqaMndral)lo.

Phenoniene efrange. on verile ; ear a la date on ])arut au moins la secondo

do cos nionogra[)hie^ tres erudites, \o nuuuoire revelateur d(' M. E. Pottior

sur la (( Eeiainiipie pidnl(‘ de Sus(‘ » a\ait fait eonnaitre sou role dans « This-

toire generab' d(‘ la (‘eraiuiipu^ anti([ue on osquis^a[it un magistral laOume

sur la p(dnlui'e di‘> vases en UiOmt ». Rien avant eette publieation. au sur-

plus, M. 1 Vdtier s’etait (dlbret* de preciser La[»port de TlJrieiit mesopotamien

et elainito, non sans so garderavoc circonspeetion contre lOutranee des theses

Oi L'idre (1«‘ ([iK'lqiie infliiPiuM'

mieuuc uii chaldet'iine :?ur la ci'ramiqiit' iu‘ so

prrsen{(‘ mrino [kis muis forint* d liyiiotlio^o

(•ht*z M. XVat/iuiK'r, alt)r< qii'il cvoquo par

oxemple la po^^iliilitd do je in* ^ai*^ (|iit*ll('

iiifhn‘iu ‘0 transjordaiiit'UiK* » on « intudiUo

( op L, p. Ill ^. 1
. On ^orait hit‘n (‘ii pi'iiio. a

(•(* jour, do dirt* en qiioi (*llt* a pn ('(Ui>i-.tei\

M. Mat'ali'iler, ii t*^t bien ipie^lion iiiu'

fois. a la (auitonade, d'nn n ^iMiliinont a>'^y-

rien » — an Assyrian v feelimj Exrav.. 11,

194 , a pro[)os de e<‘rlain (hdail pielural "iir

trois t(‘>'?on'^ de Oezer iiiai< ee ddtail ne

n*tit‘nt pas aiiln'ineiit ^oii altontion iioiis

le ndrouveroiiN phi^ tard — el mille per>[iec’-

tive orieiitalt* u’iiilervit'iU [du-- dall^ >a inuiio-

irraphie. On ne voit ])as davantaLU* ([ue eelic

perspective ait attire M. II. Thiersch dans lt‘s

analy^(*s tres dilip;(‘nft*s (pi'il a eonsacrees anx

^eries ceramiques palestinieniK*^ Archaeulog.

1907-1909
: , XXXVIl, 1911,

p. 01-91 1 , ni M R. von LienTENBeuG dan> ses

niouograi)lii»'-i : Einjhissc drr argnei-srhen

killfur aiif Aegypfrn and Pnlasllna I MifleiL

drr runlrras. Gestdl. . 1911: Die aegaeisc/ie

kill fur, 191 1.

Mt'uwires de la Delegation en Perse,

{. XllI : lirrherrhes arrfieologiiiues . (d-ra-

niique jieinie de Suse et petits inojinrnents de

I epoiiue arrfuiigue. 1*. ^IT-lOi : Etude liislo-

rig ie et chj'oiwlngigue snr les vases peints de

t' {eropule de IS use (lOPji.
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enthousiastes presentant par ex(‘m{)le la poterio siisienne comme « la source

uni(jue ot priinordiale do tuute la (•arairu(pio rrpaiidue dans lo bassiii do la

Moditorrarioe ».

Or. non seuloinerit rc prudent rappel a une eiKpifdo as^ez eoinprehensive

pour ne plus faire abstraction d(‘ rUrienl inexipotariiien n’a [)aj? encore ou

d’eclio dans la ceramoj^^rajdiie palestinienne, mais la reeher(die parait aiguillee

de plus on [)lus exclusiveinent \ (us iAiy[n*e — sub^litu(b‘ d'eiid)b‘e au monde

egeen — acts los cotes dWsie Alineure et par la Aors I'Kiiropo, non sans

O' PoiriKu, Cth’fim. />e//</e..., p. C!J. Cl. Pur-

inii, lici'ur (Ic Pntii,, [rv. liMcy p. (SJT-

851): mars, p. IGl.)-!!)!) . Le pahns dn rni

Minos. On iiutera siirloul [>. 17!) s^;. ) la dis-

cussion >ur u Lrs iiil’lu<*iii“c> olil_*n^alcr^ » ct

Icurs (( int<n’m('‘diairrs (pii rraLo-sait d<‘ja

(Pciixunblc cniilrc U‘s (‘xaLrci'alIoii> I'anu'u^rs

(hi Mirage oriental ulldLme aAa‘C brio par

M, S. Ucinach La rca(*li<>ii (mi er d nu

ra[t[M.‘l aux ini’lucncr> oriciUalrs dumeiU in-

tci‘prctrc< a dir [M)ur>nivir par 1(‘ inruK*

niaitrc; v. g., a prop()> do vi docuriieiits cera-

mi([iirs (In... Louvre » ;
linll. de corresp.

helL, XXXI, p. IIG-LJS; 22S>2b‘l.

M Duss\lu, les Cirihsafions prehelleniques,

cd., lai i, mon(r(‘ riK'OH' fori si'eptiipio

sur ce qn'il croit pouvuir cfjntiniier d(‘ nom-

nu.'r dc^ u NimiliOidc^ sM[M'i-fici(‘l[r> » (uitrc la

cerami(|iir myccuiicnur vi (M'lle dc Su'^t' (p. 205,

214) ct, d’uiir fa(;on giMii'-rab^, il parait sou-

cieux d rrnaiH‘i[)(‘r b*> ci\ ili^alio]i> ('‘grrniir (d

crcloise dc toulr infliK'Ho? bi(‘n (‘fli(‘ac(‘ de

LOi-irut ancirii. AL K. P(UI.^e.n, her Orient

Lind die frahgrie(dii^< he kiinst, 1012, aiguillait

fri'iiKunriit, au conli'airc, Liiivt'sligalion rri-

lii[ue vcr'> Icb di\cr^(‘s province'^ d<‘ I’art

oriental: e'etait revenir, dans uiie (*»‘rtainc

m(‘>ure. a l'au(*i<‘ii [loiut di* viu* d(‘ IbObig,

mats avec uue nirdhude ^ingulirreimuit plus

rigoun‘ii^*\ (*t sin lout une docuiiKuitatniii im-

mriiscnnuit drveloppee.

Gra(‘o a ccttt‘ lin'd bode (d a C)dt(‘ doriiiiKui-

tatioii, Pouhen suggerait, [lar des argunuuits

qiie la critique dr M, Dussaud (‘st loin d'avoir

tuns mis 7i indinl, Porigine orimtab* de divers

motifs <pii trouv('*r(‘nt uiu' nonv(db‘ foiduiu'

dans Part (diypriote repre^juite par exemple

daiiN la n('‘(’ropob‘ (PLnkomi, dans la I'ivilisa-

tiun plus pui^santr du monde egeen et jus(^ue

dans la ciNili^ation cr»dois<*, repute<‘ inu^ore

[ilus i nde[K'ndaiil r (Pap[)orts dd rangers, si C(?

iP( st de qindipicb dldmeuts emi»runtds fi

PfigNple. u On a brain*oup envi^agd ddjfj,

ecrivail Poulseu (ui 1911, la ddpendance mu-
lurlle mitre Part dgyjdimi (d Part (T('doi''.

mai>, a uioii avis, Irop pen 1 influence mdso-

[)olami(*nn(‘ >ur la Crdh^ a i lahrhaeh d. dent,

arch. Inslitiits. XXA 1, dlSe On pent voir au-

joiird liui dans Irs pbi< driiditis moiiographies

sur b‘s ci vilisation-« dgdo-cretoi^i's, oil bmrs

deriv(‘'', (jue Pidde a fait du cbemin; cf.

A. Ui u.m I., Sind. :nr hret .-inyhen. hutist:

Jahreshejte...^ Xl, 1008; p, 257 s.: K. Mli.lcr,

h rnhntyheniehe Uefiejs: Jahrlnteh..
.

,

XXX,

1015, [). 2S2 (d n. 5: U S(ii\\Mr/in, fieonie-

frisefte Stile in Oi'iechenla iid : Athen. Milteil.^

XLIIL 1018. p 122 --
, t:;o, etc.; V\l. Mi lli u,

hie Ziernadel ans deni HI. rnyhen. Seharhigrah;

Atli. MitleiL, lOPS, p. L55-|()i; r\iu\U‘Lii, II

Tetnpio nnraijir.j .. ,ll Serri iSardaiguej: ,Vo-

li:ie degli S,f,ri, 1!)22, [». 52 S ss. Dans sa

rectuite Otii^:>iti, at mn des reranugnes (fntitjnes

des lies de la iner Egee isanf la Cret(‘),

M. (ill. l)uga'> n br^it(‘ [)a> a inlrodiiire une
cdt(*gorie dr <( Styles oriental isants », ddqioque
I elal i \ rnnuit ba>s(‘^ a vi*ai dir(‘. mais qui iidm
rdtablit pa- nndiislc contact avec POrieut.
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romettre a Ehonneur des influonces liittilos dopuis longtomps alI(‘gueos sur

dos foadunients surtout iinaginalits : inriiioncas (jui cuiniiKMKMMil a de\enir

perceptibles aujourd’liiii. (ju’il >era crrtaiiirmoiit facoiid de scruter. iiiais qu il

serait imprudont d'exageror, siirtout [luur an faira la canal <le w ^ais (luelle

penetration d im art ceramique original el creatrmr. i^>u de la Transcas[)ienne

on do la Hanlc Asia. On vient maim* da voir la plus raeenla sxnlhese tech-

nique inettre a pou pres en bloc la caraniiquc de Syrie-Palesline sous la depen-

dance dll « cycle Troie-Cliyi)re-Eg('*e jj. c‘est-a-dire a 1 antipode des inlluences

« [)lienici(*nn('s ». par consequent ()rieutab‘s. allaguea> >i lerineineiit an point

de depart des etudes cerainographiipies palestiniennas Encore M, oolley,

<{ui pn'*conise cette llieorie. rabaisse-t-il avec conviction an xi\'‘ on au

xiiP siecle repoque de ces influences, d'ou serait ne j)ourlant a pen pres tout

decor peinl ap[)raciable.

Un niainoii-e tres siibslantiel <le M. la docteur All^riglit. (pii na [larait pas

avoir connu renergiquo reaedion anterieure de M. Pottier, a <leja reniis au

jioint vigoureusenienl la timide chronologic dans hupialla l(*ndaieiit a s am-

prisonner la ceranii(|ue palestiriieiine et son decor peint 11 ne ^'impo^e pas

avec line moindre urgi'iice de Ics einancipi*!* de Phorizon Irop unilaliM al dans

lequel on les a places d(‘puis qiialques ann('*es, et de rouvrir la pers[»ective

orientale cbaldeo-mesopotamienne sur la ceramique lout aussi liien que sur le

reste de l archeolo^ae de Palestine.

Qu on veuille bien no se point meprendre a ce propos. La question n e^t

pas de choisir dans roriK'iiu'iitatioii ceraniiijue [lainte de (?e pays tel jiroceda

technique on tels elements du repertoire ilacoratif pour les inettre sous la

0' Car ox. dans P. IIand< oi k. Tlir hilcdl

Light on lilblc Laiuls i lOloj, p. 57 s., :206, a

propos (le> U*t)n vaillos <le ooraiuKiuo pi'iiito, a

Lachis et a Gezer. A 1 opojpie oii fut pulilioe la

i)i‘cv<‘ do Canaan ([>. :2d7 — 1907),

la ceramique sussieune encore a peine revolee,

inais deja en cours d't‘xpit:?itioa dans lo'' gale-

ries dn Louvre peianetlait >eiileinonl dVii

iiuliquor la porlee pour rhistoiiv de cel art

(cf. op. clL, p. 3“J3 h.'. Ues Ic'b preniicres

publications dans les Mem, de la Deleg.., il

parut evident qu'il y avail la beaucoup ])1 lis

que des a siuiililudes simerficielles )) avec la

ceramique de Palo>tiui‘ — pour ne rieii dirt?

des autre^: — la /? U. s'allaclia tlonc a le faire

rcs-ortir im'ideinineut cl. Mirlout li.ll., 191 i,

p. 515-8 . en attendant dr pouvoir serrer de

plin? pres le probleme do^ influ(*nci‘> pnsitivo*^.

0' Cf. XVooLLH\, Syria, 11, 19dl, p. ISO,

ISL 191.

0 ALiuiK.nr, Pfilestine in the earhe^l hisfo-

riraf Period: Journal of the Pal. Oriental So-

defy, 11, lOd'J. pp. 1 10- 1 38. Voii*, bien aiipara-

vaut, PorxiLi;, Ceramique pcinle..., p. 81:

De Moin.c.N, les Jh'emierea CivilUalions, 1909,

p>. 306 ss.
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mOLivarice directs d(‘ Tart ceiMiiiiquo do Suse. d<‘ Rahxlorio ou do iXiiiive :

ddrivalioii on ([ii(‘l([iio soito iii(A‘ain([uo sorait uuuiirostomont line chi-

nn'n*<‘. Si I’un songo (jiio la [Mdidui'o t‘craini([iio sii^nnino paj‘ (‘Xoiiiple. lello que

nous la coiinaissoii> h co juur, classo d (‘iiihloo .^os adiuii'ahlos jnuductions au

iic inilldnairo avanl J.-C.. il t‘sl Imrs dt^ doutc ii(‘ saurait rover line sur-

yivance as^(‘/ proloiigoo pour quo certains (donionLs do bOn rdportoire aboutis*

sent directoniont aux poinln‘.'^ do va^c^s dan^ la Rab^^lino du M'cund luilldnairo.

La nioth()d(‘ o^t autn*. Kilo cnn>isto a chorcli(‘r, [ilub'd ([uo do bion rares

oinprimts diroct^. la iiliatiun qui piumol do rotracor 1 <Aululion d un proedde

(A los traiiNruriinilioiib d un iiiulif jusqu'a lour \dritabb‘ paliii^ artistiquo. oil

ih rotrouvonl buir son^ initi d ol liuir »*\a(*ti* porlia^. On n’a pas boauooup, jo

>up[M)^o. (‘olairci la valour d un luolif quand on l a diSdard a chvpriotc » ou

<f (‘goon ». aui5^i longboups du iuuin> qu on ida pa> [nvoist^ >ous (pndlo iiuanc(‘

inioux (b‘b‘rnnn(a‘ on (‘iiq^loii* oiis l(‘riin‘>. rlujpnoie >urlout, (jui o>t [Kir lro[»

olasti([Uo ot oouvro line aus>i ininco ori;^inalit(‘ A inuins qu on no so pale

do mots (‘t (ju on no >p(‘cuh‘ dan> 1(‘ \idi‘, o(‘> d(‘li(:ah pi*oLd(nuo> d hi^^toiro

d un art n adinidhuit plus ginui/ 1(‘> aiioioiuK's oal(‘gori(‘S rigidos ([ui [)OUvaiont

o[q)0 >(‘r Lli\pn‘ a M\oi‘in‘s, Muonos a la (a'(‘l(‘. la Lroto a 1 Asi(‘ Miuouro ou a

1 Uiiiort iiH‘^o[M>lanii(‘n. 11 in‘ suKit plus d uii laoii's gondral innuiciL <ju d ini

niolil inb‘r[U’(‘l(‘ d aidr(‘ sorl(‘ |)Oui* prsldior 1 au loiioiiiio ai*lisliqu(‘
:

[las [>lu^.

(raillours. qu*uno suporliidollo siniililudo no >aurail aujourddiui fombn* une

diqjondano(‘ ([uolcon([uo ou un oontaol (|U(‘ la >ponlan(db'‘ do ^(‘^pril buiiiain

^^utlit largaunonl a (‘\[)li(pn‘r

L(* n(oud (b* la difiiculti' (‘^t on (*(‘oi : e\islo-l-il on ii*(‘\ist(‘-l-il [)as, dans la

poinluro c(n‘aiiiii|U(‘ [)id(‘stini(‘niu‘. do jiiolilS on [dutol dVdidiuuils dbooratirs

(lout rorigiiu' doi\(‘ (dro oborolna* (ui Oriiuil : Ab'‘Mq)otaini(‘, Lbaldde, ou

Sii^iain‘ ;' \oioi d(‘ longuis aninn's (jiio la <[uo>tioii aiusi pos(‘(‘ fut rd^olm‘ j)ar

« Oa iic Volt a aiicnii iiioau'iil iino uriiri-

ualite ioiR'icro >l* dc produd" id.

coniine la S\ ru‘. ell(‘ [Vlivpre] ai'cejde de

touti's niain< ce (pii se pre^enh^ a elle »

I Com II a. (Uthih. ptunlr [). S'n. Cl’. U li.,

19:>:2, p. 103, 11. J.

Xiiile [uud, crois, inii'iix qui^ dans

M. CoriiLK, Ceram, pcuile. p. d7 bS., on lie

Iroiivrra iv^tinirc i’e[>iiicii^e <|iic»^lion de

laid >[)i)n!ain' <d Paid par contact o. ni

inieiix ;n’(*(*nt HIM' !a ditlienlle do prendre parti

avt‘c al)-olue -t'enrite dans ce diiali-nii' fatal.

Mai^ ce>.l prtM‘i-eni(‘iil line rai>on de plus, eii

abordanl le probleine, de s'iiispirer de la cir-

i‘on''[ie(de (d peiielraule niethode lirillainnieul

lraee(‘ pur ce maitre.
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la solution franchonient aftlrmativu (juc parais^aiont biiui li^s hrillantes

deirouvortu'; C('‘raini(jue< du la Drlrf/fftiim en Pvrsc. 11 sr [K*ut ([uo, daiis lo Idgi-

time eiitliousiasme de cos premieres revelations attestant le merveilleiix epa-

nouissement d un foNer arti>li(pie clialJeo-elaiiiile dejii tre^ e\ulue des le

XXX'' sieclo avant nutre en^. li‘s >a\ant> explorateur^ aienl exag^de rayon-

nement sur EAsie Anterieure. la Syrie-Palestino et la .Alediterranee occiden-

tale Des 1 907. les [ueiive^ groupees par AL de Alorgaii siinpleiuent par

quelques as[)ects dt^ la teLdinique deeorative et diuix on tnds niotifs fax oris du

repertoire pictural JUiraioLd du forcer la conviction. Adinettaiit la simultaneite

d un lover egvpti^m » rl d un « loxa^r clialileo-ehuuili' » a 1 aiirore kuntaine

des temps lii>lori([U('s. il fai^ait cou>laler (jue. IVxpausioii plus active du

second avait de bonne lumre man|ue ^on empreinte sur la [)einture ceramique

des regious cauaiieennes et fait probablement senlir son inlluence jusque dans

les plateaux d\Vsi(‘ Aliiieure et l(‘s iles de la Medilerrainu'e orieutale. 11 n avait

garde, assuremenl. de presenter cette oxpan>ion ar‘ti^tique a la maniere d une

conquele ([ui ab>orl)e et asservit, sub>tiluant ses lois on ^on <*aprice auv tiui-

dances s[>oiitane(‘s du g^diie vairKui. Loin d’imagiiier riiui (pii r(‘s^tMubl(M\ nne

conqueli‘, a quoi s’o[qM_)S(uil maiiife-^lement les condition^ de Eespace et du

leiiqjs, Al. de Alorgau fai->ail toucher du doigl cette buile, maii> irresi^til)le

pfuietration, que maiuti's caus(‘s tres pacitb[ui‘s rendiud plus eflicacement

active que toute revolution politique et toute volonte dominatrice. La mode,

le gold, la cuiEwite. l exotisnu' furtml toujour^, a traxers le luonde. Iej5 agents

les plus feconds de ditfusiuu (‘>tlitdiqiie. El la dilVusiuii e'>t d autant plus rapide

que Eobjet d art otVre une supth*ioriti'‘ plu^ maripubj (d (pie le milieu nouveau

dans IcMpiel il pmietrt' e^l plu^ apte a s^e Ea^>iiuiler. Si je rn^ me truiupe, ain^i

Eentendait AI. de Alorgau lorMpi'il faisait raxoimer la cf‘rami([ue p(dide chal-

ueo-elamite a travers EAsie Antimieure jusqu au munde egeon des le xx® siecle

avant noire ere. Dans son judicieux point de vue. ce rayonneiuent idait si peu

O' On impute suuvent cette exaggeration a

M. J. de Morgan, sans soiilignor pent-etn^

asscz li‘s judieieu'ies nuaiu'es dt' sa tlirorie.

Jusque dans la synlin'‘S(‘ lre< general qu'il

presi'iite dans /c.^ Pranieres CLvihsntiofis

(p. 198 ss.), el malgre i’iiu'vitahU' ecuril de

concretibor par un tal)leau syiioptique i^p. "203;

dcs influence aussi delicatcs, M. de Morgan

a pri^ snin de multiplier les observations

rebtrictivf'^ qui bauvegardrut ranloiioiiiit‘ et

le crt'atriir d(‘> (*ivi Illations >iir le^-

(luelle-' il t'ait rayonuer 1 influmice clialdeo-

elaiiiit(‘ primitive.

S\Kl\, — W 12



S 11 I Auo

comparable a uiie duiniiiatioii. iju il agissait plutot a la maiiiere (1*1111 stimu-

lant. assucie parloi^ a de^ inliltratiijii^ d(^ lout aiilri^ oi*igin(‘. pour fe(.*ond(M'

une inspiration indigeiu' (|ui fusionnait (.-es (deiiumts dis]>arat(‘s dan^ uno peiii-

ture cmaimique dont la physionouile d(‘V(‘iiait Iranclieineut autonoiiu^. Tout an

plus voudrait-on souligiier aujoiird liui qu'eii as^iguaut a la (‘ru*amii|m' d art

chaldeo-(ldamite uno sorto d expansion n'^guliere et (aiiiNlante vers l(‘s regions

mediterraiit‘ennes. M. de Morgan se trouvait eonduit ii (‘\ag(d*(u* piud-i'dre 1 im-

portance et le role du lu\(‘r « caiiam'aui » eoii^liliiant uii inlm'iiuMliain^. et (jui

aurait par la suite rayoiine dans la iner Eg(U.‘ a suit direetement, soil par I'mi-

tremise des Pheiiieiiuis )->.

On eon(;oil (ju uru* p(*r>[)(‘(*liv(‘ aussi nouvelb' lui re l(uii|)s-la iiitroduisait

de buul(‘ver'-(unents dans le^ thr‘ories aecn^ditei^s alors jjarmi les sjierialistes

en ceramograpliie. Depuis lunglemps tainiliarisi's aM‘c la durtriiu' de la [)r(‘-

pondi^uatnce arlistiipu^ (‘g\ [dieiiinu absorb('‘S siirloul par les [U’oblrm(*s ra[)ti-

vants que soulevaient jour a jour les dreouvertrs egiMi-mveidiimmes (d rri'-

toises comment (uissiud-ils arr(‘pt('‘ (reiiilibd' la sugg(*sli<)ii ddin tout autre

courant d int’luenr(‘s loinlaiio's (d [>roroiid(‘S ? Au^si n‘(‘st-il [kis li-tq) (drang(‘

que cette premii'u’e Aoix diseordantr' ait paru S(‘ [lerdn' dans le d(‘^(Ml. Memo

apres que reinjm'de a[q)rorondie du iindlh^ur maitr(‘ fraiu-aiN. M. Kd. |N)tti(‘r,

out mis au point le carai ten* (d le^ modalites (b* arrhaiqm's iufliH‘nr(*s

orientales, il no faut. on soniine. pas beauroiqi s'(doiiu(‘r quddb's soi(*nt

demeurees insou[M*onn(‘es des t(*rliniri(*ns (b* la ridMiiiiipK* pale>tini(‘iiiH*

:

(O J. dk MtniGiN, Ohservtjlujns sur les orl-

fjines des arts eerdfuiques danb le hns^in ninll-

terraneen : Rev. de I'Ecole d'Anlftnjpulogie,

Wll, 11)07. [). IKl. C(' rayoinietiK'iit ii*- liii

faisait pas omcltro d'ajouter qur les civil isa-

tioiis pins jeuues rlu niuiule iiieai((*rraiie(‘n

conservaieiil leiirs e carach're^ iiidigene> n

{op. /., p. -ila). Spe(‘ialemenl a[)r(>pi)'^ (l(‘ i'art

egeea mi'^ au coulaet de la vieille ceramique

p(‘iiin‘ orieiilale. il dira (jnc « ^'ea ein[)aranl.

[il] la traiist'oi'iua suivaul sun genie Les

prein. <‘ivil
. p lire lit aillenrs il fei'U iieltt'-

ment ob^ei’vtu* )[u'ap[‘e> la con^tituliun d'un

art ininoiui aulniiuine (d [tuis^anl, c'e^t vv

foyer nouveau qui, a sun lour, rayonnera sur

rOririit et sur la rri’aniitiin* dr Sy rie-Oale^tin**

vn partieiiiirr .up. /., p. y.oq,. Voila, re nu‘

senible, dr (^uni re"! r*“indrt' 1 (‘xagr^ratiuii uu-

Irancirre qn mi a i* '[iroehrt* an (t*rv di>tiiignt“

savant.

O' On ei)n''i‘rvt‘ eliquelle" pour Irnr

cumiiiudite. cunime aiissi lenr '^nis tradititni-

11 (^
1 : ear C ‘ ii r>t pa^ b' lien d'exaininei* la

nouvi^lle teriiiiiiolngie qni s'aeeivdile ni les

relalimiN miln- la CivU*. la (liver emiliiimi-

tale e( b> (lycladr^, aiix oi'igiiir- de leur art

((MMin i(| nr (0 lines ub'>rrvalio[i'' do
M. L Ui.NALDix, n'tIL Cnrr. hell.. XLVI,
192'2. [). 1 fb puur?ui vant la rrarlion eon! re

le e Panerrli’'me 'U
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MM. Macalistor, A\ at/iiigor (‘I l^lu(4*srli. II sorail (Irphirahlo P' fiissont

plus l(uiu:loin[)^. si l*on a quolquo mmku do ooiin^rondro avor oxaotitudo ot

d interpretor sainoineiit la [uniiliin^ cdraniiquo do ce pa\s.

L ri tro> p(dit olioix d'(‘\(uo.[dos oin[u*niitr‘s uu\ sr*ri(‘s dryy [)ubli('‘os mcdtra,

je Posporo. on ovidoiiC‘0 la filiation qui i*alta(dio a I'Uriont clialddo-('dainito non

pas sOLiloinoiit (jiiantitd do motifs ornoniontaux qui pourraiinit — ouiisidores

isoloniont — n'offrir rion d(* hion ddrisif, mais oortains tahloaiix di^ })rodiloo“

lion dans la peinture odrami([uo paP^stiniiaine

11. f]XEMIM.KS D IM r.UENGE CHALDHO-KLAMITE.

1 . Lc f/roiipe antitheliqur houqnrtins et arJ)re sacrc.

^d)ioi d'abord 1(‘ tlioino tros faniilim* dos lionquotins, oerfs on cln'^res,

isol('*s. ^a*oiq»bs mi filo<. a-^^ooii'S a d’antres aniinaux — des oisoaux surtout —
supmqMisd^. ados'^i^s. mai> ^^ouNtuil alVronti'^ di^vant un arbro sl^lis^* — gond-

rabMiUMil iin [lalinim* — ( (iidn' bapud ils S(‘ dn‘Ssont commo [anir si' iiourrir

do son fmiilla^o on ib' S(‘^ fruils. A [lou pros Ions b's obantiors do foiiilles on

PalosliiK' oil out (bqii foiirni dos \ariaiilos indgaloniont oslln'diquos suivant lo

inilioLi ot r('q)Oi[n(‘ dont roli'vaimil oos pidntnros Ci'rvidds ou oaprides on

toiitos los atlitndos ot on touto sorto di' oontoxto intorvionnont avoc uno telle

abondanoe a Gd/oi* ([ibuii a pii diiiottri' Pli\[)ulbdso dc (juolquo trds vioiix totem

do la tribii priniitivi', la' qui (‘ntrainmaiit aisiMiUMit r(>[)ini()n d un totem coininun

a la }dupart dos premiors clans pab'stiniiais. pour no rion diri' do beaucoup

Ot AiUaiit (‘I plus pout-rtiv qiie la compose

tioii (iccorati v(‘ ot Ics particular! los du stylo.

1(‘S procodos lochiiitiiK's sout os^ontud> a coii-

sidoror dans la ([uosliuii (Un iafliuMicc^. P'o^l

lo point principal (‘xaniino [ar M. di‘ Xlnrjiun.

Au nomhro dos affiniO's ipii rallaohiuil, a son

avis. la oorami<[uo point(‘ pah'stiniomio a otdie

<lo ranliquo Elam, il y a lo clmix cl lo‘ I rail e-

ment dos pates, h‘s modalitos d(‘ cuisson, lt‘S

couleurs fixes ([iii arrivont prosque a la nature

d'uii « veniis indelrbile », excepte pour « la

(‘oulour rouge toujours fragile d, enfiii la po-

lyclironiio Comme il s'agit moins, eii ce mo-

ment, do trailer la quoslioii dans touto sou

umpleur que d’introduiro un element trop

me(‘onuu <lans sa <liscus^ioii. la lechniciuc ne

pas envi-<agee.

fM. XXIV, 1 : te-^sons de Mogiddo
;

dAipres S(:uLMV(iirn, Tell Mulesellim, fig.

I
'2' age du bronz-tS.
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d’autres fort disparates. En dehors de ees representations plus ou moins natu-

ralistes de bouipHdiiis U'^socii's a des vegetanx, rion peiit-i'dre n est plus com-

mun quo ce meine sujet soiis la forme tres dtderniinee d un groupement heral-

dique ou nous allons speeialenient renvisager^^*.

Chacun sail ipi on desigue eommo groupement /era/dnyar ou antityiiqueldi,

r6p(‘tition en sens inviuse d un nieine motif zoomorphique de maniere a le pre-

senter avec syiuetrie sous les deux faces opposees et en atfrontement direct ou

indirect. La nature meme (ui fournit <1 inftomhrables modcles : et suivant la

fine remanpie de M. Ilouzey, des qudl s'agissait d'une telle composition artis-

tique, 1 iioiniiie en trouvait sponlunement a 1 idee dans la s^llletrie do son

propre corps ». 11 e>t pen de themes (‘stheti(}ues sur 1 origine descjuels se

soient produites autant de Ihictuations avant quo s accrediti' une rquiiion

asscz iJiotivee pour canali^er pen a pen les discurda/ices. Tour a tour suggeree.

abandonnee^ reprise en consid(‘ra(ion, 1 hypothes(* d une origine orientalr^ ot

sp(h‘ifiquement m('‘sopotauiienne parait coii([inuar aujounrinii les adhesions

les plus qualiliecs coniine les plus iiidepeiidaiitc'^. grac(‘ ii la docunuuitation

accuuuilee jiar les recherclies vn Rab\lonie. Llialdee. Siisiane 11 iTi^st plus

temeraire de substituer an vague indice d'origine (( mesopotaniienne » la

determiiiation plus precise dorigine « chaldeo-elamite d : et peut-etre les

decouvortes de demain jiis(i{ieront-(dles mw origine « elamite tout court

(0 Aussi seraU-il parfailemeat sterile

de chercher im lien que]<?oii({u^ eiilre cos ro-

pr<‘*t‘jitai ioji'; qiiaad clli's point ilaiis

line eoinpo-ition artNti(]ur. Maciie, reli,<zion,

sontinionl <'N[hr‘ii(jii(* iiMnlaieiit ^pontaneo^

en <‘t a toiitos Irs (_qMK[in‘^ (ui

1 hoinin<‘ a [mi avoir h‘s \ rux des atiiniaux

lie eeUe 1 ami lie. Ou les [•enconlre done dans

le repertoii‘ 1 * des de<*('ra(»'ur^ eid’ami^tes do la

Aubie prohivtonfpjo (cf. Amift/s of ArchaeoL,,

VJII, pi, jui, ou do J'Kijjvptf'

primitivt‘ iCvpaut, les J^ehiits de ['Art en

fAiyple UMt-), fiu. 7:i, Sd, 82 s., da, etc.),

conuiK' choz coax de rKlam (Mem, Del. —
Monssian — VIH, fig. Cf. l('s ve-

marqnes de M. Pottiku, JJnlL corr, hell.,

1907, p. 'P2T e( de M. ib'/\Kn, Mem. Del.,

Xn. 90 ss., 129 M. Ileu/ey a depuis long-

temps fait ol)srrver que la r(q)re>(‘n(atioii du
bofiqnetiii cst o rcstdo an das motifs fav(uds

d(* I'aid orioiilal » Deeoin'. en Dlidldm^ p,
•

el. 2 id}. Mai> milre di". repivsejitations romrne
la fn-xpii' dt‘ II ieraUonpol is el 1(‘ plat snsien

a relief- moire pi. XXIV, 5, (ra[av>

li’s Df'huts...^ iig. I IS at .li'oLiiit, Mem. Del.,

1, fig. 3b4 ) un lieu n'est i)as cbiniei iipie.

C'' IIkl/i les (frKjLncs orient, de I'nrl, p. -iO.

O’ Cf. V. K. Millku, Alhen. MiiieiL, XLIIl,

1918, p. i:>| X

'c A leuilbder seuJenient les i)lain*bes du
reeiMit voluin(‘ (|ue M. I.. Legrain eon-aero
aux Empreinles de eacUels eldinites ^Meni. de
In MDs. (irrlieul. de Perse, t. XVI : Mi.ss. en
Stisiane 19211, pi. VI, 9.'i, 97; VllI, 138,
I R -

; XI, 182 par adossenuuU)
; XU, 199-

m-. XVII, 270; XXI, 316 s. ; XXlll, 330s
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Les exemples du groups h(Valdique ne sont point rares en Egypte, au

moiris dans Part de la XN'llP dynastie,. si nous ne voulons pas faire intervenir

les gravures des « palettes de schiste » des premieres dynasties Ces exem-

ples foisonnent dans Part syrien. asianiquo, egeo-myeeni(m et cretois ; on en

connaissait depuis longtemps la frequence dans les ecoles inesopotamiennes

Telle est memo cettc frcapience, telle anssi Pap[)arenle l)analite du sujet,

qu’au lieu de mettre Porigine de co groupenient au coiupto de quelque

einprunt d une ci\iIisation a Pautre. .M. Jolles a insiste naguere sur la neces-

site d'y voir un phenomene tres simple de polygenismo en chacune des

regions on on P' constate 11 y aurait ete engendre par (pielque preoccupa-

tion de magie prophylaxique ou de zoolatrie ; a moins qu’il ne resulte tout

bonnement de Pinexperience naive d'artistes primitifs desirenx « do montrer

a la fois les deii r cutes du mtuite animal ». conime dans le cas, analogue mais plus

bizarre, des betes rnonstrueuscs, « monoctq)balcs avec deux corps ». quand

ce n'est pas trois ou quatre Encore fallait-il. pour que le polygenisme ait

pu legitimement intervenir comme explication satisfaisante du sujet. en res-

treindre la manifestation aux contrees ou boinjuetins et palmiers sont des ele-

on a rimpressioii d un theme favori qui avail

suhi manifestomeat line evolution deja longue

dans I'art etamile primitif, avarit d'aboutir a

la stylisation qu’attestent ces cachets graves

tout au debut du Ilh railleiiairc. 11s sontu an-

terieurs a Sargon I'Ancien r et « leur priorite

sur les cachets et empreintes connus jusqu'ici

est hoiN de doute » iLkgii\in, op, /., p. 1);

par cun^e([uent, lenr influence est di's plus

vraiseiublaltles sur la glyptique et la sculpture

chahbVmnes de repoque des patesis. Ou voit

comlutui le probleme a change dt) face dt'puis

les travaux de Jolles, en 1904, et de Reichel,

cn 1908, sur le sujet (cf. A. Reichel, Zur an-

lillietlschen Gruppe^ dans Meninon, II, 1908,

p. 83-94 L

O' Cap.vkt, les lJeffuts.,,y fig. o9, au centre :

affronteincnt immediat sails arbre interpose,

exactement comme dans les cachets elamites

du xxx** siecle : Legrain, op. pi. XII, 199
;

XVII, 270; cf. Pezaud, Mem. Deleg,, XII,

p. 120, n° 129
; p 13 i ss., n'’" 187 s.

Bibliographie suflisante dans Pottier,

B. C. H., 1907, p. 127 s.

tb Cite d’apres AY. DEO^^A, Qnelques con-

ventions primitives de I'art grec; Bev. et. gr.,

XXVI, 1913, p. 8; cf. Pottikr, BCH., 1907,

p. 234.

Deonxa, op. p. 6 ss. L'explication, qui

para it avoir etc fournie d’abord par M. Mur-

ray, n’e^t valatjUc naturt‘IU‘ment, qu’aux ori-

gines. Le motif line fois cree dut etre conserve

pour lui-meine, et sans doute avec un sens,

par des artistes qui eussent ete capables de

traduire la perspective d’un animal sans re-

courir a ce procede simpliste des primitifs.

Shis out continue cette duplication, apparem-

ment enfantine, e’est evidemment parce qu’ils

y trouvaient uiic ressource. en vertu du prin-

cipe jadis mis en lumiere par M. Clermont-

Ganiieau : repeter les acteurs pour exprimer..,

la variete des acies i L'imugerie pfienicienne et

la mytfiologie iconologlqiie chez les Grecs

( 1880), p. X).
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ments acclimates. Que s il se presento par ailleurs. dans la composition du

tableau et dans son execution tecbni(pie. di'S traits eommuns d unc explication

beaucoup moins spontanee. force est l)ien de se remettre en face du proldeine

de derivation et d'infliiences. Tel ost certainement le eas dans notir Mijet : la

juxtaposition de quebjues exemples t} piques parjiii les plus anciens eonnus

dans Tart eg\ptien. cretois. eguen. cin priote, s\ rien. bittite. rnesopotamien.

clialdeo-elamite permettra de serrerla discussion de plus prbs (ju'on ne parait

Tavoir fait jusqiTici ([uand on a clierche la patrie ])rimordiale de ce motif.

Aussi bien, Ta-t-un fait tour a tour deriver de TKgypte, de THgee, d(> Phenicio

ou de quelque autre province du monde oriental

Les [)artisans detiu'iuiui'S de 1 origiin

attestation la plus am ienne une repres(

I on voit (les clmvies se dressant s\me

pour en brouter les feiiilles. ce (pii

nft Ori^nno eiryptitMiiiP : J. di Moi, Rev.

arrheuL, 190i, II, '208 (‘I fiii. 2; iMi l^i:n,

Jahrhurh.... XXVI, UHl, p. 222; of.

ih'irtd, 1912, p. 10; Pirdiu/ki. FomUes dc

Uelphes, t. V, l‘t08, p. 23 s ,
a [)n)[>os du

in<'*uu' gronpp df^ r [lahub's a pidit'ls dit styl(‘

oriental r depui> bi loiiglemps discutees et

qiPil rattache, en fin d(‘ rumple, a I Kgypte.

Voir aussi Evans, ^fy(‘cn^le >|

h

trtu* and pillar

mil: Journ. of hell. XXI. 1901.

— I)) Origine rliy[)rio-inyr<‘uitairu‘ ;

I)l^s\l-d, les Civil. preheH.^ 2^ rd., 1914^

p. 303 <s., 312 — du riiniu^ impli(*itrin<ail —
(') OrigiiK* syrieiiue : von IIis^inu,

XXV, 1910, p, 198 s. ;
— di E'origim^ pkeni-

L'ienne, tjui reSsorlirail nalurrllemeiit de la

fanieuse theorie grnerale de He! big et qui re-

Milterait au>^i qindtjut* [leu du nieiueire de

M. Cl.-Ganneaii sur ritnnijerie phvnu ienne.

n’a C(‘pendant pas d'al tt*''tati()U e\pli(‘iti‘, an

moiiis dans b'S uuv rages qui iTt out ete aree>-

sibles. — vi La pivilominaure <1 u motif dan^

Earl assyritui •— i-rulptiire td gl\pti([ut‘ sur-

tout — devait nece&^aireineiit siiggerer (pi'il

y elait aborigeiie, ju'^tpi’a re (im‘ d(‘> (ruii-

A^ailles plus arcliaiques en un (out autre do-

‘ L*gv[)tioniie i^'acponlont a citer coiniiio

^ntation « datantdola V^d\nastio, ou

triqiUMUPfit drs deux cutrs d'un arbre

(‘^t uni* serno pri^u Mir 1(‘ vil*

maim' en aient retmle la date id [laru >perifior

mieux sti v<'‘rilable patrie: ef. Dk S\r/m-

1111/14, DeeuiD'erles en Cltnlilee, p. !M), ou

I al'frouleinriit el Lt syuiTdrie sOiil e^limT's, ra-

raLdiMd'>ti([ue'^ de I’art (dialdemi primilif, par

o[)p0^ili(m a (“elni de l'Eg\pte luiliu, pi>ur

M. Puttier (F'rntn. peinie.
,

[i. 88 el !U re

UKjtif o des bom[mdius afl'ronti'-; de rliaijut*

Cote (Pune plaiile » [>ourrait bien avoir pris

nai^sanct* dan^ I'aid clialdeo-rdamite td, par la

(( Noi(‘ d'A^ie Miueiire », pem'dre <!ans « le

monde (\"ren », Je rompremU mal pounpioi

M. IL Srli\\eit/rr . \lhen . MU leil .

.

PUS, p 119,

n. 3) cit(‘ [iriad-imnuit re pa^^age {>our preter

a .M. Pettier niir attribution [udinordiale du

motif a EA-ie Mimmre ; vurdern)>int iscfie Uei-

mnf. Pour V. E»'zard, b‘ groiipt* raprides-

arbi't‘-astre a\ait tb'qa une longm^ hi^toire en

I'dam qiiaiid les Semite^ de Chaldee 1 adopte-

r(*ut o sail's modifiralion e>>enfi(dle » t Mem.

Del., XJI, !>7y

d'.]. DK Voi, Rev. arch.. 1901, 11, 208 —
citaut Llcnd Denkmnler.... {. II, [d. 108 et

111. M. (i Ltdebvr(‘, fjm* je Mii> heiireux de

i'euK'rrier li*e> rordialoiucnt iri.ami Eaiinable

oltligeaiic!' dr me procurer d'excdleiits caiques
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Decompte fait do cot oxemplo demeiuv sans n‘puii(lant jus([u‘ici. sauf errour,,

dans ]os monogra[)lnos coiisacnn^s a c(‘ lliriin' dr‘cnratif, on 1(‘ ^oit surlout

roparaitro a une epO({ao l)oaucOLip [)lus lardivo td sous uno forino oil la stylisa-

tion nuance prorondciinuil Ic iiaturalisnio encore c(‘p(‘udaiit j)l(uu d(‘ \i(‘. Pour

s en convaincro. il suftit ih^ jeter les }oux Mir la jolie corlaulle ipl. XW . i),

peintc dans une fresrpie du toinbeau do Uanises IIR*^ inicuix encon' Mir I'ad-

mirable coupe on argent du tresor de Tell Ba^ta ([)!. XXW il ). pres d(^ Zaga/dg,

que M. C. Edgar atlribue a la XIX" dynastic De part et d'autre eclate, dans le

traiteinent d(‘s aniinaux — cervides on caprides^ il n iui[)orte [n\^ dr 1(‘ ibder-

ininer — un realisnie saisissant. plus souple et plus aniine qu'on ne Eobser-

verait dans les ineilbuires r(q)res(Uitatious [>r(diistori(|U(‘S on proloiluias-

tiques Ln souffle nouveau i»arait vivitier Eaiitiqui^ tradition (‘gyjditnine et y

(les dessias de Lep^iiis (jiie jo a’avais pas sous

la main. Le sujet est nau’odail <lrux fois. avec

des varianles miniiiies, sur le.'? parois d'un(*

tombe a Zaoutel el-Maytin : inai> il i‘>t evideul

qu eu Cun (d i'aiitro cas i'arti-le do I'Aiioitui

Empire traduisail au mioux do <a virluosilii

uuo scone pa^>lo^aIo dout lo [>iUoro^qu(‘ Tavail

charme ; of. noire pL XXIV, 3. Si I’arbre —
ua coaifere — esl tout couvoutiouiuO , et

tout aulaat Ja source o')' d y a de I'auiuialiou

et dt? la irraco dans 1 allure vigilaat<‘du cbii'a,

dans le> altitude'? vivos on aunchalauU's de>

chevros, daa^ les gestes du bfTger qui vieat

do i)rendre un jouiie elievreau sur ^ou bras «d

qui adaioaestf* des ciievres trop audacieiisi's.

M. Enuus (Joiu'n. Iirll. Sind., XXL 15)01,

p lij’ii ajoutf, il (‘^t vrai, uae fresqu(' predv-

aa^li([ue de llieracoapoli^, ou figurtMit deux

taureaux (?) aiaiateaiis ^yiarlriqueineut eu

ariet par un persoaaage hrToique. A se lai^-

ser gui(b‘r par ua (}lenieal tout voisia, dans

la imiuiie fresque (cf. Capaut, les Dehuls....

fig. 14(S), ou le peiatre met aiix prises ua

liomme et une euorme antilope ?) on peusera

qu'il s'agit eacort' de tableaux aaturalist(‘S,

inspires piuil-etre par ua seatiin(‘at analogue

a celui d'ou procederent les peiatures simi-

laires dans les caveraos d'Occidtmt. L’liomme

aux taureaux de Ilic'raconpolis est d'ailleurs

line CLirieuse repli(iiie dun theme familier

dans 1 imagerie chaldeiuiac suggerei' pai* I’ejp)-

pee de Gilgames. Ouant aux groupes aatithe-

(ique.> sur les paletle'^ de schi^h‘, biea que

M. l\)ulsea les allegne encore iJnhrhnch—
11)11, [). -'2?. a. 3 1

. elli's “^oat hors de cau-'O,

car (‘lb‘s [U'esealeat ua al’froaliMinuit din‘cL

sans arbre ni autre (demeat inteiqjose. On

> eloi)U(‘ de ne pas voir cittu* de prcdereaei'.

pour cel autre theme, le rem a n| liable vase

pi*e-d \ iia>tiqiu‘ d’Abydos, ou I’ou voi t s'af-

froater (huix ho v ides a Ires longues coracs,

dans un (ouitexle qui groupe idievre, cerf, ui-

scaux pn'uaut hnir< (dials '.ur ua arbre,

(Taut res (d(daeats encore moius faciles a re-

('ouiiaitri\ uialgi'e la phs >ioaoiui(‘ [larfai le-

ap' at I'l'alisle de reusembh'
;
cf, pi. XXIV, L

d apr('> Ceipik. Xbydo'i, I, DDL pL L ('I p. 23:

(Aimi;i, les l>ehnls p. M l ('t fig. S2.

d J. DE .Mot, Rev. arrii., IPOL It, fig. 2,

[) 20d.

d {]. Ed(,\ii, The Treasure of Tell Rasta,

dans .M('-i‘i uo, le l/u^'ce eijvplit'n, 1. IL p. hT

et pL XLVlll I 1907). (7f. von Ihs^ixi, Jahr-

hiirh. , 1910, p 199.

L l*i,riii} ,
IlierahonpolU. L 1900, [)1. XIL

1-3, 8; XllL 2; XIV; X\d : XXVI. Voir aus^i

les figures groupees dans C^pvur, les Dehuls,

fig. 33, 33, 59, 75, So, 118.
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marqaer une empreinte egeo-cretoise inJiscutable : nul iie fait difticulte d'en

couvenir^^^ Car ilsorait certainemcnt orrone do m(dlr(‘ co r(‘ali>nH‘ apparent au

coinpte d‘un sentiment plus profoiid de la nature ob^ervi^e avec plus de gout

et plus do poiu'tration. Si vivantes qu'elles soiont, les elioM*e^ saiivagos,

ga/.olles. antilopos ou ce qii*on voudra. dont on admire le gracieux (dan sur la

coupe de Tell Rasta, ne traduiseiit pas plus une esp(A*c /oolugi({ue directement

etudiee par le grav(Mir egyptien du xin*" siiudo quo buns sosies dans la pein-

ture Ramesside post(d'i(ULre d uii sieele et (buni sinon deux et difbdaint tout au

plus par Tallure de lours bois ou de bmrs euriies. C(' nalurali>im‘ tout superfi-

ciel tient dans le tour de main qui exploite un ponrif quIvc dans la circula-

tion sous une influence a determiner, et (jui trouv(‘ fav(*ur dans b^ gout du

temps Ooi partageiait encore la robuste contiancf^ dt‘ M. Poulseii, je sup-

pose dans les sptdulications que riiistoire natundle {)eut (bdluire d(‘s nquv-

S(‘ntations arclmologiques et qui serviraient a fondcu* um^ g(‘ogra[dne artis-

tique analogue a celle des Gsp(^‘ces animales. d(_s nudaiix ou des races

humaimvs '! (adte gfutgrapliie n Ostpas un m\ the at)solu, sans doule. Au\ oriudm^s

d une civilisation, (juand Tart simple et spontane s'inspire (‘\clnsi\ (uneiit d('

son a[nbiance luaterielle. on com-oit (pn^ ses iiiiagis traduiseiit c(* (pn^ lui

[iresentent la flore et la faune locale. Di's lors. quand on rencoiitnu-a. dans

des repriisenlatiuns franclieiuent « primitivi's d(^s imag(‘s de r(‘nm*>. d'('‘b'‘-

0' M. de Mot p s‘exprime ITi-

desMis comme M. Uolticr i/az//. ror/v.sp.

fu’lh’n.. I DOT, p. 127

r- Crlte itifliieiice etraugrre sui' I'art egyp-

tieii des XViU" et XIX‘‘ dynii^tiLS e^t mane

festemeat siirtout egeo-cretui>e
;
mats aucuii

couranl e:?Uietiqae n'aurail-il pii aradvia*

d’A^ie? One Tou rapprtadie par exemple du

theme ramesside qui nous occupe le groupe

similaire grave dans une frise a Scndjirii

(pi. XXV, 8, d’apres von LusrH\>, Ansynib,,

in, fig. 117;, on sur un esliudrc « svro-eappa'

doeieu »> (UKLAeoarh, Cnlal. des cyl. orient...

de la llihlioth. \al., nUU p. 20o; pi. XXXI,

n^ Uih . II ii'y a [)as eiilre eu\ la relation de

copie a modelt*. De part et d'autre on sent la

maitn>e (rexprossioa que pouvait seule en-

gendrer une observation initiate tres attentive

de la nature. Telle e-t pourlaiit ranalogie de

t^au^^formation debt nature que I'lin el Taiilre

arli-'ti'a du se guider moiu'' aur un vegClal el

sur des ljou(iu<diu> vivants qm* >ur nu poneif

a la mode, ha natuia* n esl i(‘i (ju'une iii''[>iia-

trice loiiUaine a (jui 1 on n'em[)riiute plu" des
luriur^ vraies, uiai> le secret de [UVMuUet* lies

formes jolie>, dau^ un ijel eIl'^rmlJle.

i3' Dans her Orient..., p, 17 s., \\ trace la

geograpliie zoolog
i
que de la clu'vre saiivage,

« capra hi re us aegagnis », et repructi(‘ a
M. neuz(‘y d(‘ 1 avoir iiilerpretr'e de maniere
ab^olumeut errouee comme u ibex siberiaiuis »

Mir le vase d’lbUeinena. i)'auj?si fines deter-

minations >ous It‘ >(ylel dun grave nr ou le

piiiceau d an pfdntre, soucieux 1 un et 1 autre
de deeorer un vase, non d illustrer uu traile

d'bistoire naturelle I
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phants. de girafes, d'liippopotanies ou do cliaineaiix. il est elair ([ifolles doi-

\ont rodrlor dos nuli(‘u\ cuncrotN Tort dilToronts l(‘s uiis d(‘s aiitros. Eii pre-

sence de siijets dont la diffusion geograplii([ne est plus vaste, l(‘s varietes

s{)ecifi(pie>^ plus t('‘uiu‘^. le prol)leuie est deja siiigulienuiuuil coiiipli^jue :

dovant uue gravure fiaiste do priinitif ou qiudque sillinuettt‘ [)eiut(‘ >ur un t(‘S-

son il sera uiaiiifeslenieut Ires ardii de discin’inn* par oxeiuple eiitre uu l)Ou-

qiietiri et uue autilo[)0. et plus encoi*e d(* <liagnostiipici‘ raisniiiiahhuneul iri

Yibcx sibertucm et la Yibcx isinailica^

.

Ues qui* Tarti^te ajont(‘ a rul).>(‘r\ ation

dirocte plus uu inoins jusl(‘ on nai\e d(‘ la iialure le ca[)rire ct r(‘ssuur(*es

de son imagination^ la floro et la fauiie‘ qu'il exprime so dfq)ouillent d’antant

plus radicalmnent et plus ^ite d(,' Imir caractere sci(mlili»pie local que c(‘t

artiste est Jiiieux doue, plus capable d ’i(lealis<‘r la nature et d en ada[)ter les

motifs a ses compositions. Et quand entin s est creee. dans Line evolution plus

prolong(M\ la routine dos atelim's; (piand surtout intm'vienmmt les contami-

nations inevitables que prL>vo({ue la counaissance des civilisations etrangeres.

comment s(‘ [lorsuadiu' encore qm^ les coiiqmsitinus (‘stlu'diipies traduiseiit

avec lino lidelite consciencieuso dos Ld(dn(‘nt> locaux s{iecili([U(‘> lors([u elb's

out line couleur naluraliste /

Il serait done [fmic’raiia^ dt‘ melire on mouvemenl b‘s s[M'‘cialistes d(‘ I bis-

toire naturello [>our dcderniiner. dans le g(‘nre cerf ou dans le genre cbevre.

I'especc^ re[)resenlee dans nos jadits lalileaux. Mir la <*oupe di' Tidl Lasla ou la

fresque de Elnqiogf'e tliebain, en Mie d’affirmer que cos gracieuses betes sont

ou no sont [ais aborigeiu's en Egyjde Dans riiNpolhese d un retour s\sti'‘-

matique a la nature, ^oit-on quebpie mo\en (raccorder, avec la traduction

soi-disant (c naturaliste » des cervides ou caprides. la st\lisation a outrance

dll vegetaL arbre ou planti*. autour dinpiel il> soul alfrontf'^ dans uue si char-

man to allure? Ce vegetal e>t, sans contredit. la reminiscence d un palmier,

plutbt (prune sinqde [lalmetle ou uu arbuste indidmaiiine : b^ [miKudu* d(‘ tig(*s

svelti^s ravees de stries alterniM^s, les longues feuilles tonibanti's (*omme si

Cl A propos de la « coupe jdieiiicienne de

Palaestrina », M. Glcrnuuit-Gaiineau a discute

naguere Tepo^U^^ d’iiitroductioii du cerf eii

Afrique i C Imriijerie phe/iii’ienm', p. o3 ss.

;

83 s.). Le regrette inaiire eslimait du reslc

eininemuieat scab renx « de faire dc riiistoire

iiaturelb' sur des documents ar-

cheologi([ues d ip. 48 . les retnarques dj'

Lt‘graiii, a propor? des capriiles ou cervides

dans la glyptique tHamite {Miss... Sasiane,

XVI, p. ±1 .

nS^i{i\. — V.
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dies flechissaieut sous les pattes des boiiquetiris, les spathes ou les regimes de

dates assez correctement aecroehes : tout caractLAdse le (jenrc palmier ;
mais

dans aucun climat et sous aucuno latitude, je pense, no se reiicuntrera 1 espece

preciseinent choisie. a deux siedes d iiit(‘rvalle, [)ar deux artistes egyptiens

decoraiit dans le meiue gout 1 uii uiu^ cuu[>e d argiuit. 1 autre uue paroi de

toinbc. Cc palmier esl done im poncif

:

tout autaiit les bou([uetins qui I'accos-

tent. En d'autres termes. le petit tableau spirituel et anime, qui tranche visi-

blemont sur le naturalisiue sinerre et sur les conventions de 1 art (‘g\ptien

anterieur a la XV1I1‘‘ dynastie, iniplique a tout bi inuins luk^ renaissance egyp-

tiennc au souflle de quel<|ue inspiration de g(*iiie. >i taut (‘->1 (pi elb' no hoit pas

venue de 1 etranger.

Quittons rEg>pte pour aller a la reclu‘rcbe d(‘ noire motif a travers le

munde ("‘g('*o-cretois. A(jus 1 > troininuns sans [M‘iiu‘, car il \ a beau t(Mn[(S

qu’on en a collig(* de niulti[des (‘\empb‘S dan^ la >cul[dnre. la g]\[)fi(pie, la

peinture et l orb'vrerie. CboisiN^^ons^ dans la peinture c(ji‘ami(|ue. un exein[do

assez topique pour dis[)enser d en acciunulcr d ant res. 11 n(‘ saurait en (!‘tr(‘>

produit de nudlleur (|ue le craten* du Loum‘(‘ public [uir M. Pottim' avec uu

(‘Oiumentaire arcb(a)logiqu(‘ in* laissant rieu a (b‘sirer la' vasi^ [u*ovi(mt

d un mobilier fumirairi' d('‘cuuvert a Ligortyno, dans la region d(‘ Pluiestos, sur

la cote meridionale de la Cn.de. Sa dale est lix(b‘ aux « environs du xv® ou

xn*" siccles c’e^t-a-dir(‘ dans les pnuuieres pliasi's du « minoen riuamt »,

par (‘onsiapient dans un s\ nclironisme tn"‘S satisfaisant av(*c la X\ IIP dwiastie

egyptienne.

Par le fait seul qiie nous soinnies en presence d'un obj(‘t (Part cri^d(.us. il

est naturel d attendre une composition originale, savaiili'. estli(di(p!e et d(*

grande albiri'. Tel (‘st bi(‘n notre [lelit tabb^au : la (b‘S( ri[dioii ties lim^ d(‘.

.AE Pottier en luontrera reviibuice a qui n'en s(‘rait point fra[qM‘ au S(‘ul vu d(‘

la piece, ou la deinTderait mal dans le raccourci perspectif du vas(‘. Si ipudipu'

part on poLivait se croire en droit de specilier scienti(i(piement uru' represen-

tation arcli(}ologi(pie. c est bien dans celte [xuntiire cr(Rois(‘ si puissamment

autonome, vivitb^e par un sentiment si inteuNC de la nature (d si adroite a la

traduire. Au pays de^ afjr'nni et de la chevre Ainaltbee. Tbesitation pouvait-

Documents cernniiques iln.,. Louvre : Ball. d'oii vsi tire notre eroquis, pi. XXV, 6.

corn. helL, XXXI, i'JDT, p. 117 ss., fig. 1 s., 0^ Poitu.r, op. p. I'iO.
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elle subsister siir la nature conciV^e dos jolios creatures saisies dans Pinipe-

tuosite de I'elan qui les dresse jusqu'a la ramure de PaiLre ? >1. Pottier, qui

estcependant un juge averti^ nous presente avec reserve deux liouquetins

ou chevres sauvages » : c est done qu il est en dedianee de cette zoologie pie-

turalc apparenimerd si explicite : non inoins de la botanique, puis(pi*au lieu

du palmier que des commentateurs pas assez (drconspects auraient rondo-

ment diagnostique dans cette image — sans envisager si la CiAde en est dotee

— il parle « d une longue plante... dont le soinmet s'epanouit en un bouquet

de deux grand(^s volutes » (noire pi. XXV, 0).

Ce qui saute aux yeux, c ost I’affinite qui ap^uirente ee tableau cndois a

ceiix que nous venons (Pexaminer en Kgypte. Sous un naturalisme plus reel et

plus expressif. c est la miune composition, le merne sentiment decoratif —
pour no pas faire inlervenir une signiticatioii symbolique dont ce iPest pas le

moment de s'occuj^er ;
— il n‘(vst pas jusqu ii certains (dements accessoires

qui ne soient identiques: tels ces disques radies et cercles pointilb^s semes

dans le champ superieur ajtparemunmt comme determinatit’s du ciel. tandis

que des planles intVuieun's det(4*minent le s(d. ApiM^'s cunfrontation attentive

du tln'mie cndnis et des thi'nnes ('‘gyptiens. on se ganhuM de comdure impru-

demmenl que ceci est la copie de cela
;
on ne vent que mettre en relief une

analogic trop in lime i>our (^dre explicable par coincidence pure et simple. Et

puisqu’il pjirait irnductable d'admetln^ un contact estluHique, il se })resente

theori(}uement sous un doul)le aspect : ou biim. I*' h‘ tlu'une ('*gypti(Mi, plus sec,

moins aiiinuL d inspiration plus factiia*, aura fourni seulement la donmm

qu'un artiste civtois mieux doiu"^ devait tran>rormer avec maitrise et brio ;

ou bien 2"" Eieuvre cretoise, neltenuMit Miperieure. a jui iv\eler aux artistes

cgyptiens le traihmunit rajinini d un viinix motil* de huir [u*o}>re r(q)ertoir(\ Le

classement clironologiijue des monuimnits ferait {lencher la balance en faveur

de la priorit(M‘retoise. Aussi n’a-t-on pas lu'^iti^* tout a riieure a parler d in-

fluence egeo-cretoise SLir les tableaux (*g\ptiens d(‘ la XLV el de la XX^ dynas-

ties.

Le theme cretois du x\^‘-xiV sii'^cle iPest pourtant pas lui-imune assez direc-

tement derive de la nature, ni dhiiie inspiration telbniient s[>ontanee en tons

ses elements pour (|u on le puisse d muhlee proclaiiier indemne de toute

influence etrangere s'il se rencontrait quebiue part un theme analogue.
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M. Poltior coiicliuiit done a bon droit qu‘il pouvait y avoir lieu d‘envisager ici

qiu*l({ue (( IraiLsrnission ot iiinuonoe artisti(jue des types orientaux O' » ot il on

iiidiqiiait siiecinetement dejii la documentation, dont il faut maintenant

at)order I'exaiiien. Aussi bi(‘n ^erait-il a [)eu pres su{)er(lu de s'attarder aux

analogies facil(‘s a recneillir dans les civilisations mediterraneennes poste-

rieures au declin de 1 art creto-ni^cmiien. Puisque le [>robleine se pose de la

meine maniert' })our toii> 1(‘S exenqOes intermediaires qii'on pourrait grou[)er.

inieux vaut aller droit des(»rmais aux Ivpes orientaux (pii sunt incontestable-

immt l(‘s priMuiors en date. S*iN [uvsenteut de noire tlieiiie un traitetiient

capable d‘ex[)liqiier les etrangetes et les anomalies des representations ulte-

rieures dans uiie aire Ires (dargie, leur influence cess(u*a d'etre un postulat

hypothetique et il ne r(‘stera qu'a en examiner les modalites.

L'exempl('-t\ p(‘ aiiqiiel s(‘ referait Al. Puttier est foiirni par une stele

truuvee a et d(H*rite avi'c soin par Al. JiMjnier^’', (pii la class(‘ a

r (c Kjjoqiie (\o> patesis », (*orres{)ondaiit en gros au IIP inilleiiaire. Dans un

[xdit r(‘gis(r(‘ au bas d'lme iiirr laliu'ale la slele, (bmx chevn^s sauvages sunt

atTronb'ms. avix* un mouvement [dein d(‘ naluiad et de vie devant un vegetal

oxtriMneimud slyli>e ipl. \\\ . 1). Al. .lequier le [»n‘senle coinme « un long

sce[dre termine par une pomme (pii se dressi^ entre deux [(elites ailes retoin-

banles ». Au-d(‘ssus de (‘O taldeau une zone horizoiitale ormm de deux rangees

[(aralleb's « de p(dits (‘orcles concentriques... laquYseute peuPiMre le ci(d »:

et en etfet. dans le registre superieur. beaucoup [dus important, voici paraitre

[(roliabbrnuMit « la d(d\sS(^ [star, ([iii appui(‘ la jambe gaiudie siir la b'de d'un

lion (Mendu a ses [deds et tiimt irune main )> un « sceptr(‘ » identique a celui

de>ant liMpiel s'alTrontmd les (dieA ri's sau\ages dans la zone inlerieure. Le

caractere religiimx (d s}niboli([ue de tout b^ ru‘]r d(‘s ndiefs d(•^ (do[)[)('^s siir

trois faces de la stele iie [((‘ruiet pas de douter ([ue notre sujet, si banal en lui-

niciue, ii'ait ici ([U(d(pi(‘ valeur analogue. Il n‘\ a plu> b('soiu de faire la

[(relive, ([ue dans la [(rimitivo religion de Lliabb'e A d'Klam, le cerf (d ses con-

gi:m('Mvs furenl (droitement assixdt^'s aux repirsiudatious divines, taidot (‘uinnu'

attribut symboli([iie on comme embb'mie, tantid comme victinie de (dioix [(our

le sacrilice. A C(:(t(‘ di' Limage direide et explicite du dieu, Lartiste [dammit

(e Op. L, p. Deleg. en Perse, t.VII, 190S,p. ioetpl. III.
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voloiitiors son syinl)ulG icoiiographicjue ou aniconi(iue, cq svniholo intervo-

nant soul clans d autri‘s ro[>r('^s<‘ntations, uioins clairus auj(>ur(l*lini pour nous,

mais tout aus^i liuipidos aux regards et a la pensiW? des aaeieiis que le seraient,

dans tons los milieux cliretieiis. le ehrisine, Lagneau niuilxL le poissoii, suhsli-

tues a riinage du crueitix ou do la siniplo croix.

Mlmuo sous sa forme dilo do (( sceptre l objet qui separe los chevn^s

dressees n est [)as tres dlfticile a coneretiser luioux. Sa relation avec une divL

nite s cAdaire par le fait quo ce memo sceptre, insigne ddstar, tiguro deux fois

encore sur notre strdi' : ici aux mains d un hommo en [)ied, eompletemoiit nu ;

la dans celles (Pun a genie a coiqjs luimain et a pattos de taureau ». La

nudite et toute rattitudo du [u*eniier persoimage suggenmt un adurfiul (jui

etreint le symbole do son diou pour en recevoir Lcdfluve salutaire. ou pour

accentuer sa supplication. Ln bibelot religieux susien d ('qjocjm^ bien poste-

rieun^ nous rend le memo tluMiie en conq^osilion heraldi([uo: les suppliants

affrontes dans une nudite identicjue out un genou en terj*e. L objet sur lequel

se portent leurs mains temlues [UM^sente avec le u >Ciq)tre » du bas-relief

archaique une tres frappante analogic ; mais cette fois on suggere judicieuse-

ment la a liguration d un palmier SMnl)oli([ue L’autre persoimage hvbride

et fabuloux nd^st evidtuunumt ([u'line variante dans riinmenso famille des

monstres ([ue 1 imagination orientale primitive crea pour en fairo l(‘s asses-

seui's des dieux, an bi^soin leurs rcpresentants, et surtout b's gardiims de leurs

symboles. Un autre bas-relief arcluuque de Suse reproduit un do cos genies

ou fusionnont des elcuiKMits liumains et animaux tres disjjarates

:

torse et

visage d bomme non sans une physionomie fantasticpie impressionnante,

oreille de cert plantt'O surle front, ('orne diMitebM' nq^liee im large volute, pattes

et arriero-train ile lion. Devant ce monstre dresse — ipie ses comes ap[>aren-

tent k nos bomjuelins ou clievres sauvages — « un fut Viudical duquel sorlont

de potits rejotons recourbes » joiie manife>lmuent un role analogue, sinon

exactoment ideutique. a celui du « sce[)tre » panaclie eiitre les deux clievres

(‘1 Jk(^juiku, op. l.y p. 2o. (l'a[)rr'S XVaud, ('yd, and Seals... Coll. Morgan,

Cf. PI. XXVI, I, a apres R. de Mecqieakm, n" 2SI) .

Ojfrandes de fond, da temple lie Cfioachinak

;

O' Cf. PL XXV, 2, iLapres Jequikr, 3/em.

Mem., Vll, p. 7-2 s., fig. IriO. Cf. Ic theme VIL p. 22 et pL 1, A.

analogue sur un sceau a^syrien ipl. XXVI, 2,
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bondissaiites. Le genie, qui saisit a pleinos mains le'^ rejetons piques sur le

(( fut vertical concentre visiblement toiite I'acuite de son regard sur la

ramure et les fruits dont ce fut est couroiiiiA Alalgre rextreiue stylisation ne

recormaitra-l“Oii pas un palmier '/ l^dmior ou ijiie la botanitiuo detinira
:
peu

importe; I’esseatiel e>t que le caractere rcligieux do cot arbre apocalyptique

ne saiirait etre mis en doute. Or. pour compltd(‘r le rapprochement on notera

que le bas-relief eii sou etat primitif represeutait deux munstres similaires

affront('*s symfdriquement d(‘vant l arbre sacre

A une epoque aussi lointaine peut-etre (pie l aurore du llh‘ millenaire, le

tlieim* i(*oiiograplii(jU(‘ des bi)U([ui*tius h(u\ildiipieinont affront(‘S devant un

arbr(‘ symboliipie edait dune conuu dans le repertoire artistiijiie d'Klain et de

Chaldee. La vituo^^ite de traiteimmt qu'atteste le bas-relief susien suppose une

pratiipie raisuiiii('‘e, par cou>(‘({U(‘nt uiie tradition d(qa longue de Tart mis au

service d(*s id(u*s et ins[)ir(‘ par la religion. Ses compositions, pour cdranges

(jLi elles nous semblent aiijonnrhni. sont colierentes et expressives, chaque

detail ayanl un s(‘n^ din^ct ou einl)l(hnati(pie.

Im fait diqniis longt(Miq)S aiapiis dans ce domairu^ de la mythologic orien-

lale priniitiv(‘, c ost que le dieu, ses attributs et ses sa ml)ole> sont interchan-

geables
;
gnjiipi'‘^parfois dans un(‘ repn^siuitation tivs explieit(‘, ils sont le plus

souvent dissoei(‘s etivduits a unesorte (rid(‘Ogramineconventinnnel dansh^quel

lafantaisie de Lartiste pent condenser Lexpression de plusieurs fonctions divines

ou lusiiiner plusieurs hymbo](^s : un dis(pi(' radio Iraduira par exemple finale-

ment Bel on Samas, une etoile ou un (‘nnssant Istar et Sin. A suivre dans le

detail les degres de cette simplification gra[)hiqiie du conce[d religieux, on

trouverait pi’obablenKuit la cl(d* d(‘ maint detail inintidligible au terme de revo-

lution, (juand le symb(de d(,^ plus en [ihis al)strait id amorphe aboutit a une

forme vide, finalement nuancee par le gout et le cajuace de Lartiste. jusqiLau

tn n lie siibsisto [jIus du second que la

main droite cii entier et I'indice de la main

gauche, <lehris Jicaninoins siiffisants pour

rendre evideute la comp()^iti(>n de ce gnuqie

aiitithetiqne. Si le (f tore iiiouchcte o dont il

reste uii ve^^Uge iic rtqirescnto pas le serpent

slru, dont le corp^, symbole de I’ocean sacre

{opsoUj, enM‘rre fre(pieininent des objets cul-

tuels IV. g. la Tnhip dp fjr<>n:e : Ok Moug\>,

Mrin., I, 11100, p. IGl s. el [d. Xl[),ou Tassem-

bb*c de-^ dieux siir les Icoudourrons I'cf. De
oj). /., p 170^ n" i; t. VII, p. 14^,

n'^ XV, etc.), ou buppo'^ora, d'accord avec

.M. Jequier, qti it a du « I'aire partie d’un

aiitrt; personnagc.., faiitasti([ue » (/ /.).

L’arbre sacre se passe aujourd'hui d'une do-

eum('utatiou justiUeative qui est dans toutes

les memoires.
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jour ou il osera franclioment eliininor cot accossoiro oncomhrant. ou 1(‘ trailer

comme un pur motif lineaire

Qii on veuille bien se reporter aux diverses interpretations palestinienne,

egyptienne. cretoise, in\ceiin-cliypriote du lliome des bourpietiiib atfrontes

devant 1 arbre sacre. passees on ro\uo tout a I’liouro : on obsorvera partout le

meine trait anonnaL difticilemont iiitolligiblo, do ces longs appendices rctoin-

bant avoc symetrio comme pour onvoloppor lo tronc. Le pointro coramiste de

Mogiddo n a cure do los oclaircir. car il so borne a trainer son pincoau dans

une double ligne verticale regulioremenl oiiduleo^ doiit Lelfot decoratif n est

pas ]>lus ap])r(M*iablo quo n est d al)ord p(‘rcoptiblo uii >ons qmdcoiiquo

Plus astucioux ou [dus ovluuncristos. 1(‘ pointro ot lo gravoiir ogA plijuis intor-

prblont cos appondicos a la maniore do feuillos domosuromont agiamdies. qui

ont 1 air do lb‘cliir sous lo poids des bouquotins acjui olb‘S sor\iraioid d appuis,

L imagination dii pointrc^ cnRois les exagbro on los traitanl conimo simple

molit do reinplissage
;
ot dbja. sur la patbro do Curium (pi. XW , b ), cad blbmont

perturbat(mr so poi'd dan^ la transformation do plus on plus st\lisbo do l arbro

sacre primordiaP^'. L imagerio m\ tliologique clialdbo-blainito n'eclaiiauxiit-olle

pas encore ce detail inbmo de nos compositions dbcoratives ultbrioure^?

Oa trouvera le mociele de cette eiiqiiete

sue revolution graphique <riiii erableine

gieux dans les monographies de M. lltuzhn,

La masse d'armes et le cfinpilean nssyrien { les

Orig. orient., p. 183 ss.) ; La masse iiannes de

Goudea (ibid., j). :2t)l ss.g M. Toscanne s en

est fait comme une speeialite; v. g. : Eludes

snr le serpent, figure el symhole dans I'anti-

quite elamile {Mem. Deltuj.^ Xll, p. 153 ss.i;

Le lion coma et le palmier a Suse (Rev.

d'assyr. et Wnrch. or., XUp 1911), p. 69-89.

1

Les vases d la cigogne dans la cernm. sus.

{ibid., p. \93~il03)
;
Sur la Jigiiralion el le sym-

bole da scorpion {ibid., XIV, 1917, p, 187-

203}. Le peril eventuel de ces derivations

trop rigidemcnt enchalnees suggrre une

grande circonspeclion, inais iie saurait on

faire recuser I’intercssante realite.

Ge sunt apparemment des spatlies de

palmier male, ou des regimes de dattes qu’il

tradui?.ait au con Iraire avec une cerlaine

clarte par les deux motifs eurvilignes munis

d un point otmtral et attaches sous le laisceau

d(‘ feuilles. Cf. pi. XXIV, 1.

H est, par inallieur, difficile de fixer la

date de cette pat ere. Bien que publiee d’abord

par G. Col. Ceccaldi, la piece a[)particnt au

fameux u tremor » de I’imagiuatif amateur

Luigi tli Ce'-nola, dont les imprudences ne

sont plus un mystere pour personnel voir

rexcellent expose de M. Dlssacd, les Civil,

preliell. p. 217 ss. Elle pourrait reiiionter

aux con fins des elals du bron/e et du fer :

xii^-xO siecles, mais plus vraisemblablement

n'e^t-tdle pas auterieure aux ix^-vno siecles.

MM. Oerrot et Chipiez la ctioisissmit d’ailleurs

a bon droit « comme specimen de la predomi-

nance des formes vides » associees par la fan-

taisie d’artistes qui puisaient a tons les re-

pertoires [llUt., Ill, 7ts7>. Dans leur convic-

tion, ces artistes etaieiit « Pheniciens o, tandis

que pour M. Dussaud ils auraient ete nettc-
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Pariui les siijets faiuiliers dans la sculpture etlagl\pli(jue arcliaiques, celui

([ui cxpriiiu^ l acliou diviiu^ [cciuid(‘ sous turui(‘ d un l‘Ul^S(dleulOIlt d eaii n est

ni Ic iiioins curieux. ui le treipieut. lautot >ous les traits do gonics

svud)oli(jiu‘s adossos au [lourtnin* dun ^aso iiuniunuudal 0 '^ taiilut apparais-

sant on piu'suniio. lo duni inondi' la torrc‘ do ] (niu vi\iliaut(‘ dont il ost la

source ine[uusal)lt‘. L t'au hiontai'^anto jaillit parluis d un a aso duiit 1 oxiguito.

coiitrastant a\oc rabondanco d(‘> flub (iii'on on voit ^-oiirdro. accoiilin‘ la i)uis-

sanc(‘ crdalric(‘ do la main di\in(‘ qui lo tioiil. Mais lo vaso [)out btro oinis et

1*011 voit alors jaillir I'laiu du seiii mbino du dieu : tout coinuio d'autres

images lo montr(‘rotLl (ui ipiobpio inaiiibn^ inonr[)nn'‘ dans 1 (‘ fmiillago ol les

fruits dos V('‘g(Haux dont il o>t (‘gatomonl li‘ }>rinoi[>o SAinbole «*t image

meiit u Ohyprioles » des Cir//. p. a08i. saii>

preiulre parti dans le del>at, on observera quo

Varbre est ici repre^eiite par line pahnelte

pyramidale. PJn> dt‘ feiiilb^s fli'cliissante>, et

tout an eonlraire les voluti's n'levre'^ de la

palmetto inferieure snpportant la pat to rl<‘s

bonqiielins dn'^stV. Mais uni' autre patli‘

prend son point d'appiii sur deux tiyos amor-

ce(‘> au pied nn'une (b‘ la [laltnelte el relevee^

en une cuurbe symelrique au inouvement

^mneral des iMmeaux su peri ears. Sur uiu‘ lies

coupes assyriennes de ?sbinroud ief. Pollskx,

Der Orieiil, p b. fig. 1), ces tiges ba:?^es repa-

raissent dans un vegetal {|ui evoqum'ait mieux

qiK* loute autre cliosi‘ une toufl’e de lotus.

Avant d'exploiter ce detail en faveur d une

origine egyptienne, on fera bieu de noter que

dans la peinture raine^^ide (pi. XXV, 4i, on ce

meme mol if iutiTvieiit avec une iiuama' plu^

reali^te, il s’accroctu' a un palmier ^t^li^e. 11 iie

figure pas dans la gravure un peu auterieure

de Tell Ba^la 'XX A ,8), landiN qu il a un equi-

valent lout j'l fait stylise >ur le cratere de

Ligortyno iXX V, b I : flux el nd’luxd influences

succc'isives qui compli([ueul siugulieremeul

la determination d'origine pour un sujet dont

la x’ogne, perinanente dans les civil isaliou''

syncretistes de Chyjire et de Plienieie, nou'; a

vain tant de repliitue';.

t'' On a tout de suite en niemoire la Tabic

de bi‘oii/i‘ susienne eitee [ilus bant; car « les

cavite> meiiagees sur les cotes, le soin avec

leipud la pente vers ces I’avites (‘st ealculee

monlrent n qu'elle tdail preparee pour quelque

(( autid destine anx libjilions on aux ^a(*rifice^ »

fj. I)j: Mono ax. Mem. Del., I, 16^2 . Cf, le bas-

siu de dXdloh : L)i: S \uzi
,

/>cc. en

Chnldce, [e Ibt s.. pi. XXI, o.

O' Voir a ev PI. XXVI, i, d’ap. I)i:i a-

i>ouii:, CafaL ev/... JJibl. An/., n'^ 74 et 4 bis.

( — \V vKi). Doll. Mot'fjtin, II" 60j; Le

hossiii bCLilple el le symbole du ruse juillissnnt

\les ^driij. or.. [>. 149-171) el b*s alt<‘^tations

fournies par o la ^yrienne » iibid.,

p. 172-182 I . La list«‘dt‘^ exemples s'allongerait

^a^l^ grand profit en fen ille taut les reeneils

dt' e\ lin(l[‘(*>, iiilailles et i‘a(di(d^ orientaux.

Cf. V. g. l)i i.Ai'ou 1

1

, Of). /., sous les rubriques :

« vase jailli'«'«-aut *>, u dieii earacteri>e par nn

fbd..., [)ar uii vaM‘ iailii>saut >). etc., dans

ITudex aliibal)eli<|U(‘ ; on L. Sei u r.as, Datul.

des ini... dn Dunjuanlenuire (1917), dont les

tabb's analog m‘> laid li tent la recherche. 11

semble (|ue M. L( grain, en Iraitant des Km-
preinfe^... ebunites ^Miss. Siis., XVI, p. '>) iie

distingue [las a>sez le « vase aux flots jaillis-

sauls » du va^(* conlenant nn arbustc on du

pot de fleur^ — autres emblemes divins.

Cf. DiiACourr
, up. /., sous la rubrique

l)i\inile agricole », Un des plus rcinar-
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explicite etant intorcliangeables <*', Tarltre sacre pout nalurellement prendre

la place do riiiiago anthro[»onior[ducpie do la diriiiilv jaillissaute — s‘il ost per-

qiiables cxcmples e>t fourni par ce cylin<lre

archaique tie Telloh, si souvotit etiidle; bi-

bliograpliie daus L. Delaporte. Caial. des

cyL.. dll Louvre (19-20;, p. 11, T. 103. On y

voit a la fois la diviniteetsa personiiincation

eiiiblematique, on son i<lole, rune ct Taut re

emorgeaiit de tiges vegr^ales qui plongml

leurs racines dans ie Lorps divin. Mai< en

meine temps la deesse — >pecit'iiM‘ par le nom

de rsdsaba — tient cn sa main droito Ic vast*

jaillissanl : double symliole de la fecondite

repaiidue dans TimiviTs. Autre exemple ty-

pique de « dieu de la vegetation » dans le

spleinlide eylindrc de la collection de Clercq

(Mk-aant, Caial,

^

pi. XVI, 140.

d’> Voici par ex. ^^iir uii autre cvlimlre de

Telloh (ep. des rois d’Agade : Drr. vpou 1

1

:, Cat.

cyl... LoavrCy p. 12, T. 106, pi. IX. 7) iin dieu

debout, en maivlie pour francliir uu col mon>

tagneux bien caracterise par deux ci'ines ini-

briques figurant le.s deux pics ^yni('trl(|ues de

la Tuoiitagne. Uu arbre sacre ^.* dre^'Se au

flanc d un des sommets, comnu* emblenn^ dii

dieu auquel une divinite ^ubalterne pre^ente

un adiirant [)orteur d’un clievreau destine an

sacrifice. Le dieu esl evideinmeiit sidaire,

puisqu'on le voit erncttre des faisceaux de

rayons dans une repli([ue du memt* sujet

(1Ieuze\, Dec. en Chaldee, p. 285 s., fig. E).

Sur line auln* intaille, a pt'u [ires conlempu-

raine semble-t-il iDelapoki c, op. L, pi. LXIV,

O', la scene est simplifiee : I'arlire einblema-

tique parfaitement reconnaissable a pris la

place du dieu entre les deux pics de la mon-

tagne; deux quadrupr‘de& fautastiques se dres-

sent centre lui dans une pose antithetique

absolument semblable a celle de nos bouquc-

tins, les pics montagneux remplissant exacte-

rnent le meme role d’appui que les tiges ve-

getales etudiees tout a I’heurc. Ce sont

d’ailleurs de grandes chevres sauvages qui

sont affrontees dans une attitude analogue et

devant le meme arbre — conif^re caracteris-

tique — sur le cyliiidre de Suse (pi. XXVI, 3,

d’apres Pkz aud, Mtdn. DcdCj., XU, 130 s., 166

et pi. Ill, pubiit* avec un l)on commentaire.

Cette fois po'irtant il n’y a [diis qu’une seule

masse montagneu^e servant d’appui anx ani-

inaux symbol iqurs dresses vers Larbre sacre

[dante au summet de la moat ague. D'apres

M. Lcgrain, qui puldie des variantes du meme
sujot I'op. pi. Vlll, 1-41 s., XXI, u® 310 s.),

le eonifere sur sa luoiitagtie est le symbole

meme de 1 Elam » ^[i. 17 ; ef. [i. Ui). Qui ne

songe aussitut a la eelebre einpreinle de

Ciiussos ou la deeS'^e u apparait sur un rocher,

fianquee de scs lious » (Evgraaoe, la Crete

ancienne, p. oO, fig. 27, d’apres I'Anniial of

l>rl( . Stdujol at Athens, VU, fig. 9 ? An pour-

tour du meme eylindre one scene accessoire

presents* jostement deux anti lopes on deux

bo u(|ue tills ea gi‘uu[>e antithelique aulour

d uu arbre analog Lie, ag remen to de deux

[)lanlcs fleuries. 8^igualons en [)assant le rap-

proeliemeut eurieiix que fouriiit avec cette

vieillo iutaille chaldeo-idaniite, la replique

mudelee surunetasse u iiiegarieime », de date

uu peu floue, mais posterieure peut-etre de

2.000 ans Q^erdui/lt, i'unilles de Delphes,

t. V, 1908, p. 17G, fig. 738; ; la montagiie

rocail lease est remplaeei* par uu amonc<*lle-

meiit de « feiiilles imbriquees o, mais conserve

ileux poiiites, eat re lesquelles u une tcte do

Tan, de face d, suriiiontee de deux etoiles, a pris

la place du dieu iiiesopotamien ou deson arbre

einblemalique. Et par une autre coiitamiiiutioii

probable, un clievreau bondit dans le champ

au-dessus d’uii des bouqiietiiis affroules : de-

tail pittoresque lion sans aiialogie avecle cra-

tere cretois de Ligortyno, qui avail aussi des

rosaces pointillees en maiiiere d’astres : evo-

cation du groupe « capride-arbre-astre » sur

lequel a iiisisle M. Pczard en Iraitant des iu-

tailles elamites. Le cachet susien, pi. XXV, 9

(d’ap. Lir'.raja, op. /., n" 64^ ne serai t-il pas

deja une stylisatioii radicule du tln'‘me ?

S\RI.V, — V. It



106 SYRIA

mis (le triuis[)(.)S(M‘ r^xprossioii luuirouso pai* laijiiollt' M. Ilou/ey carac-

tarisait 1(‘ vaso syml)oli({iia dOu s*acliappoiil ordinairrinont los Hots iiiAsto-

rieux. — Tout comiiia on ap«*r(;oit, eii de nombrcux c}lin<lr(‘s, oacliots id

iiitaillos dY‘[)0(pio aa*haH[ue. li^ lioros di\iii Gilyames, dans iino composition

lieraldiipio. ahrouviu’ (jiielipic aninial ou I'airo nnYselcr Tcau siir Ic mondc

on pout concovoir une image analogue, plus gracieuse a la lois el [dus rea~

liste, ou l arhri' saere tenant la plaee du dieu enlre diuix Iiouijuelins symlio-

li({ues associerait a sa raimire eta ses fruits un jailli>semeul d‘(*au salutaire

J avoue n’avoir pas su deeouvrir cette image precise dans la dneumenlation

elialdeo-fdamite [u*imitive dont je dispos(‘ Et a ^u[)[^o>(U‘ ipi elle ii exi>te

pas encore id ne doiNe jamais s(‘ renconlnM*. on conxiendra du moins qu elle

no serait pas elrangere a re>prit de eette tres x ieille i<‘onogi‘aplue iintludo-

gique.

Un(‘ t(dl(‘ ii)iag(‘ clialdeo-Ldamile ne ditlVuvrait sans doute que par une

execution plus estlicdique du pidit tableau qu(‘ [ircsanlr 1(‘ lesson pab'slijnen

(pL X\l\ . 1 ). de la [U'Cinieri* inoitle du 1
1"" mil Iciiairi'. Ge tres lmnd)le ilocument

Le typ<‘ rla>bi(]ue du Oilgaiiies al)reiivant

lt‘ taurean baere est foui'iii pai’ )e cyliiulre de

la LulL‘eli(.ni de Clei'ni puLlie t‘ii ISSS i)ai‘

M. Mknan r, Cdhtl. tnrthoduinr— t 1, I>.
4118 .

pL V, 11 *^ 40. La [)iece est e>limee aujuiit'd'hui

a peu pres cuiilemporaiiie de Sargon d'Agade.

Pour le Iheine de Oil games remplaeaiit la

diviiiite des euux, avec le vase jaillis^aiit t'U

ses iiuiins, cf. Dj i-ACojiii . let/, ry/. /'//•/. \a(.,

428, 134; SpeerLii^, (dil.,. (Anquan-

/e/oa/'c, 11*^ oTiip. 198 >.), 11 il/j\, le>,

o/’., p. 107 Le dieu an va^e j.iilli^^aul (‘st

(.Lailleurs Iui-m('Mn«‘ ti'es Narie
,
par ex. lOun-

}}ian ^ur uu hniidourroii eassili‘ {dtdn. Utd
,

177, 11 ° VI), Aumi, dan^ Kn{j)r\\ i.'t , l)ns under

erbUdi, llafivlon, p. 273, fig. 212), ete.

e'' Kxaeteineiit ('omme le e vase jaillissaiit

conlieiit souvent eii lueme temps uu vegetal

:

voir Hi.l/cy, Deiuav., p. 291 ss.

llserait sedui^aiit dereconnaitrejuslement

relte image sur uii les>oii susien du second

style (pi. XXV, 2'. ou M Poltier iiidique u le

bonlioinme » grotsier vi eufautin de tous les

arts primitifs... eiitoure de rayons » Cei\

pi'ifih', p. tS, fig. 1 i7>. M. (le Mee([m‘m‘m, (|ui

le (l(M*ril [)lus miim (i(Mi5)('meut ( (^alal e^d'am. :

Mrin.. Xlll. 1.4 1 I, '-igtiale la di^^MJ^Uioti '«.y-

melri(|ne pi‘()l)al)le dii '^iijet . deux humimdiiiv

affr()nU\> de\aiit un p»“i snniiag(' a teU“ d'oi-

seau, donl L's flam*^ soul orm’^'? de ligiu's

sinmMi>e.N de^ecml.inl oldiquemtml nau's le --ol.

« rayons V ^erpeut^? a no dcmande M. dr Mvc-

([iieiiem
:
[lourtiuoi pa-^ d(‘'' //o/.n eomme il eii

jaillit si ireipu inmeut du sein (Puii dum d.ui>

1(‘> re[uv>eiilali(m- glN pli([m‘s ! Sau^ douL^ on

sallendrail [du^ normaUunenI, (ui ee ea'-, <i

uiu‘ vertiealilt‘ plu^ acciUiliiet* d(‘ e(‘< oiidi's

rLUs^elante>. -Mai'^ un exainon allenhf de la

eompo^ilion aPeniie Ix-aueoup i‘eU'‘ facile ol)-

jeeliun ; la po^e du hoiuiuetin "iibNivlant

montre que ! arii>le (Ui prenait a sou ais(‘ av{‘c

1 ajdoml) normal des figLir(?s; eii <ie>sinanl ses

faiseeaux de tri[)b‘s ondes avec nne ciudaine

obli([uite, il trou\ail la i'e> source de ies e taler

inieux et de l<‘s reiidre pin- Mm^ibb's. I)(‘^

scrp(‘iUs ^e eoii(;oiveiil au conlraiia* assez inal,

et des ravnns >craieiit plu^ intelligibles sur les

epaules.



LA PEINT LIRE CE RAMI OLE PALESTINIENXE 107

pictunil (.[(‘vioadrait (laa(‘ iat(‘lligil)lo at aoas roiiadtrait sur la honae voie

pour interprater, dans 1(‘S aiit]*es compositions similaires, iin detail graduelle-

ment estompe, voire meiiie dLdigure. au cours das migrations [du> lointainas

do ce tliama iconograpliiqm'.

Par oil Eon n ontand, d ailleiirs. pour la moment, ni diMinir >ens que le

ceramiste cretois on Palestinian atlachait a sa composition, ni coiiclure tout d(‘

go a ({U(d([ue‘ transmission directe et comme autoinatiipie [)rom(mant d un(‘

allure progressive ca anrieux ])etit sujat diqniis las tres vieux al(*li(‘rs da

Lagas Glide Suse jusqua a(‘ux de Palestine et du moiide Jiieditarrauaen, plus

jeunes d‘mi a d(‘ux inilirmairas.

La saiila conelnsion ([u on vanilla aatmdlemant d(‘gagm* s(‘ reduit ii ca(‘i :

le theme onnmienlal d(‘s houqnelins Inhxildiquement groupes devant un arhre

sa(*re se r(‘naonti‘(‘ mi S\ rie-Paleslin(‘. an Eg^[)l(‘. dans les ilixms aenlres

agL'O-cratois et (*mix (jni an (Lqiandant. A partir de la saconde pariode <lu

bronze, mais surtout dans la troisienie. on, pour employer uii synahronisme

moins Hon. anlra la x\a‘ (d 1(‘ xir siaah's avant noire are. h‘ Iraitiunmit du suj(d

dans Cl'S divers milimix pri‘senl(‘ aartainas aftinitas, d'autant moins explirahles

par rh\[>olliesc polfUfni^'si^tc ([iiVdh's porlent sur des didails pen s[)ontanes et

pr(‘S(pn‘ inintelligil)l(‘s. loanin' [>art. ce menn‘ snjel a[qKirail des 1(‘ milieu au

moins du lib' millenaire dans Part de Llialdee at d Elam. 11 \ a manifestenient

joLii d Line tres grande faveur. et il trouve dans les concepts religieux de ces

contrees ini smis limpida pour tons S(‘S idaimmts. Par la maitrise esthetiijue

aussi himi (jiia [lar ranteriorita da date. Part chaldeo-rdamita serait done, a ce

jour, la [dus Maisemblabla sour(*a de cette composition. A tout le moins

a\ail-il su lui imprimer un aaclud capabb' d iidlumicar [)ar la suit{‘ les conqio-

sitions analogues dans les centres artistiques mediterraneen>, par une trans-

mission dont nous aurons a examiner les modalites.

(.1 snirn\)

L. IL Vincent. 0. P.



INSCRIPTIONS LATINES DE SYRIE

PAR

M. RENE CAGNAT

M. VirolleaTid a envo)e a rAcademie des Inscriptions la copie on I’estam-

page de queLpies inscriptions latinos, relevees par les soins de son Service,

soil an Musee de Beyrouth, soil dans des localites divei'ses de la Syrie.

1® Inscription de provenance inconnue. Haut. des lettres : 0 m. 07 a la

premiere ligne, 0 m. 045 a la seconde. Estampage.

GENIO SACRAMENTI
VETERANI

On sail Fimportance qu'avait, pour les soldats, le serment an drapeau
;

rien de plus naturel qiie de voir des veterans elever une statue au Genie du

sacniinenlttin. On n’avait pas encore rencontre la nieidion de ce Genic inilitairc;

il prend place a cote de tons les autres. dont on avail deja ti'ouve la men-

tion G).

Les trois textes suivants sont des dedicaces aux divinites (jiii constituaient

la triade hieii connuo des Jii lleliopolitani Jupiter, Venus et .Mereure.

2® Inscription gravee sur im socle de caleairc gris decouvert dans les

ruines de Mar-Giurgius-Ouana, a Test de Ra\alv. Lettres de 0 m. 076, tres soi-

gndes. Le cartouche a queues d’aronde oh elles sont gravees mesure 0 m. 34

sur 0 m. 275. Gopie dessinee de .M. Brosse.

I O M H

I(oni) O(ptimo) M(axirno) H(eliopoUtano).

(0 G. DE Rlggieuo, Dizionarlo epigr., s. v.

Genius, III, p. 47o et feiiiv.

i-t Gf. L. Jalabert, Coniptes renrJusde VAcntL,

1906, p. 97 ot suiv.; Melanges de la Faculte

de SainFJoseph, 1906 p, 175 et suiv.
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3* Inscription decouverte a Beyrouth en 1919 et signalee par M. Virolleaud

a I’Academie, en 1922 Lettres de 0 m. 03. Estampage.

VENERI • DOM •

CANINIA-PR-S-S
ET Q-ET FID MAX

V-L-A-S

Veneri dom{inae) Caninia pr(o) s(alHte) s(ua) et Q(uinli) et Max{imi)

u(otum) tiibens) a(nimo) s(olutt).

4“ Dedicace gravee sur un cippe quadraiigulaire recueilli au .Miisee de

Beyrouth en 1919. Haul, dcs lettres : 0 m. 04. Estampage.

M E R C V R I O
DOMINO
Q_- ANTONIVS
EVTYCHES
SACERDOTIA
NVS PRO SALu
TE SVA ET VXO
RIS ET FILIOr

V-L-A S

o'" Bloc do calcaire blauchatre employe dans un mur de soubassement a

Menseh on Maa/.i, devant la porte d un petit temple, transforme d’abord en

eglise puis en mosquee. Haut. des lettres 0 m. 08. Copie dessinee de

M. Brosse.

\OSA47SAIsAI3
M LONCINVS
ALCIDIAN VS
ATVNNOARDSF

Cette inscri[)tiou n ('st pas iiu'dite ; Reiiau la connaissait deja. Elle a ete

publiee au tome 111 du Corpus, m 136, d'apres la copie d un Arabe, de la fagon

suivante :

R CA
AOSAAIBcAIAK
N NTFRA
M LONCINVS
EALGIDIANVS
ATVRNoARDISF

Comptes renthis de VAcniJ., p. 81,
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Plus tard le P. Jiillien on a onvoye uiio autre copio a M. HeiMjn de Yille-

fosse. (|iii l a coiniiiuni([uee an su" 1209:^) apres (ui avoir lait inontioii

dans nos Ci^inptcs rendns Le P. Jullieii avail lu :

KO SAM CAISAR
M LONGINVS

TALCIDIANVS
'..ATVRNOARDSI

La nouvolli^ l(‘clnre de M. Rrosse perniet des })recisio[is :

II (‘st eiM'laia qii(‘ l(‘s letlri*s iiieoiii[H*(dieusil)l(‘s ([ui liuainMit, dans la eopio

de LArabe, aux lignes 1 A 3. n'oiit jamais existe sur la pierre. Ldnsrription

n(‘ se eompos(‘ ([U(‘ de (piatre li^iii's.

A la deuxirme. il seml)b* bien (jue le i;’raveiir a ecrit LONGINVS non

LONGiNTVS, coinine il e>t su[>{)o^f‘ an Corpus; il faul adimdlre quo le dernier

janibaj^e dn A doit eln* rei;'ard('‘ mi meiiif‘ temps eoinnie nn L

(juant a la prmniere ligmq la budure p RO SA liHte) [)arait tres probable ;

formule [)(ml-etr(‘ suivie d(‘ LV/rsvovA).

On lira : salnilr).., M. Fjtlr^dhinas \S nunito d\e)

s{ no) fivrif)^

Lien eiitendii il iei di^ Sol Saluruus, c'e>t'a‘dire de Rid; il figure sur

trois in>cri[dions greeipies d(^ S\ri(‘ Aneiine autr(‘ inscription latino du

}»ays, hors la preseiit(‘. rie le meiilioime.

G'Mlans YAtitinnl [f-lll of Aincricffn Srhuul in Jrrnsnirni, l>^ges Ilfi et mii-

vantes, M. James A. Montgomery a publii* une dedicace troinee a Ain-Ksour

dans le Liban : il mi a imprime 1(‘ li‘vle ainsi qu il >uit

:

O M R I V S

M A X I M V S

-IRAI FILIVS
lOVI MO~A
DE SVO FECIT

ajoulant : <( I eaniiot divinewhat the epithet aflm* lOVI is. nor could my col-

leagues help me... The donor's name is to be identified with the Hebrew

ro\al name Omri o. etc.

(0 Campfes rendns de IWrnd., 1800. p. ITS.

r-' Insc. fjr. ad resrom. perfinenfes. IH. 1070, 10S6,
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Uno copie de la picrro a prise par M. Broshe. La hauteur des lettre^

varie de 0 m. 07 ( I'^'ligniM a 0 in. OT")
( p ligno). CeU(‘ inNeri[iti()n est un-

liere,, a-t-il note. De iioiiihreux trous et eoailleiiients de la pierre reiident la

lecture tres dit’licile. » Sou dessiii [lorle :

C. N R I V S

M X I IVY S

. .xIMIFILIVS
lO VI AR\ .lA

DE SVO I E J

Ce qui doime la lecture :

C. Mai ^Mj(,i‘ifun^ [Ma].clitn filins loni anilainn dr s//e fe\r ij .

A la premitu^e ligne M et /v tHaieiit lies, a la seconde it manque le debut

du M initial.

Le dedicant ne porte done que des noins piirement romains et le mot

loni ii'est suivi d’aucuiu' e]>ithet(‘.

7'* Plus receimmmt. M. Virolleaud nous a fait [larvenir l'(‘Ntam[)ag(‘ d une

belle inscription decouverle a Beyrouth, rue du Mareclial-Foch. a proximite

de la grande mu^qutM'. I.a mi‘'^ure I m. Oli de longumir. Mir 0 m. 7)1 de

largeur et 0 lu. ii dAqaiisMuir. Les lettnM M)ut hautes de 0 m. 10 ala pre-

miere ligiue d(‘ 0 111 . OS a la M'conde, d(‘ 0 lu. 07 a la troisieme. On Hi sans

aucune hesitation po>sil)le :

imp. • VESPASl AI ? aiui

VM ET COL'TABER- nam on ndsi

SIGNVM V LIBERI 5 PATRIS v I

Co texte non [ihi^ n’l'^l pas inedil : il ligure au trui^^ierae volume du Carpns

sous 1(‘ n'‘ lOO. d iqires une co[U(‘ d(‘ C\ rnupuMrAneone : mais on lui a atlaehe

cette Hole infamante : « neque a suspieione aliena est o . (ju'un a encore aggravee

en accomjiagnant dans les Indicrs le n'‘ 100 d un asliu'isijue. 11 e‘st ainsi re[uo-

diiit :

CAES -VESPASIANI
SIGNVM LIBERI -PA
TRIS

1/envoi de M. \ irolleaud est done une rehabilitation. 11 est (Tailleurs im-

possible de completer le texte d une fayon certaine.
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M. Virolleaud ajoute clans sa lettre d'onvoi :

« J'ai rapporto recemmentcle Suueicla^ capitale dii Djebel-Driize, les copies

de deux autx^es inscriptions :

a) Sur un bloc de calcaire (27 x 37 x 20).

PFIO SALVT
IVLIAEA'G^n^^

^Er^ERACCC
:‘MtlKAST

(Aucun ostainpage n'accompagnait inalheureuseinent la copie).

b) Sur la par tie inferieurc d’un cippe qui parait avoir c'te scir en deux :

LEG III

GALLI
CAE

La partie su[)erieure de la pierre a dispani. »

11 est supertlu de rappcler que la legion IlL Gallica a tonu constaminent

garnison dans le pays depuis Vespa^^ien jusqiLaux derniers tinnps de LLm-

pire.

Rene Cagnat.

(a line photographie que >[. Virolleaud

nous a adressee recemmeut coufirmc de tous

points sa lecture. Les lettres sont de mauvaise

epoque.



LES TRAVAIX AHEHEOLOGIOUES EX SYRIE

EN 1922-19^23

PAR

GliAKLES VIKOLLEAUD

{Second article.)

A Biialliec, M. Micliol Alouf, (‘onservatiMir drs niiiios — qui aiissi

notre corrospondant — a recuidlli. dans li* Alu^do lo(*al dnnt il a la ^u'arde, }du-

siours docuinniiLs des rpuqnos ^M*(M*qu(‘ (d roiiiairin. at iiotaiiinHnil uii(‘ statue

— image d llm'inrs prulrchmr d(‘'^ troupisuix, d'Adonis — qui aurait

et('‘ trouvre pendant la guei*n‘ [lar la mission archeologiipie alleiiiande, pres

de la Source des Oiiaranle Alarl\rs a ^amniouue (1*1. \\\ II. T).

Dans la rr*gion d(‘ Baallxu-. an \illag(‘ de S(‘raTii, l(‘s r(‘stf*s. livs mutiles,

d’un LMlifice de IVqiuipie romaine. un tiuiqili' sans doul(' (1*1. XWIl. i). out

ele releves [>ar nos soiiis, ainsi ijm* la necropolis rupe>lre qui est sitLn'*e a p(‘U

de distanc(s de ces ruimss.

Dans le Libaii-Xord. nous avons visile la necropole de Blir/a, (pu^ Kenan

avail deja di'scrite, el la [)liologra[)ln(‘ que nous avons [irise du has-ndief ({ui

decore Tun di's caveaux (
1*1. X\\ II. 1 ). [)(‘rnn‘l d(* (nirriger sur [)lusi(‘ur^ points

le dessin qui a ete [>uhli(‘ par rarchilecl(s Tliohois dans la Mis-ioai dc Phcnicic,

All pied des eontrerorls du Lihan scplenlrional, [u*es d(‘s sources de 1 (Jronle,

dans la p(‘tit(^ ville de Hernnsl. di‘S inaeons out trouve dans uim‘ nuiison (‘ii

demolition, iin autid dedie a Jiqut(‘r Hi'diopolitain })arun nomine G. Antonins

[Al)jiniim‘s. (le noin (jui est ludtemenl d'origine M'Mnilii[ue e>t connii dcqa.

nolamnient jiar l*in>ci‘iplion d(‘ IJammarali. oil il se trouve sous la forme du

genitif : Ahimmeous

La face anlei“icMir(‘ d(‘ LauUd de Jlermel. lequcd m* mesure que 3d cm. de

e'- Cf. C.R, Ac., 19t>2. p. 30, el 19i>3. p. 239,

(*' Vi)ir‘, eii (I(‘riiier lieu, R. MoLTiOiDi:. Mchunicb I /ur, t VIU, pp.

Syiuv. — V. 1,“)
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haul, represente le di<m lui-merne, Jupiter Ileliopolilain, coiffe du calathos et

debout, comme d'ordinairo, entre deux taureaux. La main droite, levee, tient

le fouot qui cst l attiibut ordiaairi' du dieu do Baalbec
;
la figure meiiie a iHe

martclee, ainsi quo la eiiirasso (jui [»n)tego sou corps et qui etail sans doute

decoree do symbolos divers (PL XXVllL 2).

Sur la face laterale droite, sedre^se Piinage d'une autre divinite, sans doute

la deesse {mredre du Jupiter local: la tete cst suruiontee dum calathos tres

haul et le corps, moule (Hmitiuiient dans line sorto dc gaiue. Aux [lieds do la

deesse, se tieniient debout deux lions {PI. XXVIIL 3).

A irauche. est tiguree la Tvclie de la Yille, assise sur un trOne Ln voile

est pose sur sa tete et cuuvre sos epaules. Dela main droile, idle tient son sceptre

eh du bras gaucbe, (die souleve son voile : sa rube e^t sinave a la taille par

line large ceinture. An [)icd du trone. sont (dendiis deux genies, portant a la

main. Pun uue lance el Paiilre une ranie. et dual le corps se termine eii queue

de poissoii
;

il seml)le (ju ils jicrsoiiriilicuit diuix Hemes, sans doul(‘ le Ibmvc

Oronte et Tun de ses aflluonts, courornudnent a la conjecture de Gler-

moat-(hinneau, qui so proposait de /‘o/Ksac/‘/‘r unc etude sjamiale a ce monu-

ment (PL XXVIIL, 1).

L'autel do nermel, ijui s'ajoute a une serie d».‘ja longue de representations

du Jupiter heliopolilain^'d nous a ete signale [):ir M. Miidud Alouf ; il a etc

otfert ail Musee de Beyrouth par le gouverneur du district de Hennel Said

pacha Hamadcd

La digue du lacde Homs, (jue M. Dussaud a identifiee a\ ec le mur egyptien

dont parb? StraboiL'*', a fait, de la part de AL L. Brosse, Pobjet dduie etude

attentive qui a ete piildiee dans Sfjria, t. IV. p. :23i-2lO.

(U [Oil so (leinaiulera si celle Tyche n’est pa?

CAphrodite veiieree dans loule la muntagne et

eu relation aveeleculte d'Adouis. Elle esti'arac-

terisee, eu effet, par le voil(‘, eonime la dresse

d<?s monnaies d'Arqa, et serail a ajoutcr a la

lisle de Syria, 10:23. p. 303 et note i. R. D.]

Voir en dernier lieu R. Dc^saud, Syria,

1. 1, p. l-lo.

O' Les restes anti(iues de llermel paraissent

pcu noiiibreux. llermel est un grand village,

compose de si^pt agglomerations ra'^semhlees

an (our ddine ^ort(‘ d‘aeroi>ole. Au [lied dc

racropole, gisent (oicore ([uelqnes trou<;ons de

colon iH>, di‘> cliapiteaux et uue courle ius-

ei'ipUou gri'eque, maroiinei^ tlaiis un mur.

1) apres i’es tarnpage que j'ai pris de eet ins-

cription. qui est en fort mauvai'^ dtat, le

R. IV Moiiterde a propose de la lire ainsi :

OTao£|'Jou:
1 1 ino'T^aiv |

[’’/r/ a..,.
I .

Moniunenis et Menioires i^Fondalion Piot),

t. XXV, p. 133.
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A Alep, rautorite militaire a eto ameneo, par des motifs stratogiques, afaire

deblayer les gaJeries de la puissante citadelle qui domine la ville et toute la

region alontour : au coiirs dr cos travauv. on a drma^({u6 I'ontree d'un esca-

lier de deuv cents iiiarclins (jni descend jusqu’au niveau de la plaine et aboutit

a une grande citerne, com[>osee de trois salles voutees qui forinent coniine les

trois branches d'une croiv
; la quatrieme branclie de cettc croix etant consti-

tuee par une galerie fort bien coustu'Vi^e, large do 1 in., haute do 1 m. 75, et

qui est, en somme. le canal par lequel la citerne etait autrefois alimentee

d'eau^^E

La citadelle d Alep, occupee jadis par une garnison turque, etait aiors

completeinent inaccessible aux arclieologues. Les travaux qui y ont ete entre-

pris par rArinee du Levant peuvont alioutir a do veritables dih‘ouverlos
;
car il

est bien vraisemblalile quo l(‘s antiques cites do fvlialuupou etde Btu*ee tenaient

tout entieres sur cette colline, hante de 60 metres environ, et quo couronnait,

d’apres rcn)[)(u*eur Julien, to temple do Zeus. c*est-a-diro lo temple de BaaL^E

M. Ilonri Marcopoli. le distingue colloctionneur d'Alep bien connu de tous

les amateurs, nous a cominuni([ue un scarabeoide dont nous reproduisons

rcmpreinte ci-contre. a la grandeur naturelle. La lecture materiollo

n’otlVe de douto ipie sur uni‘ lettre on mais Linterpre-

tation du nom propro reste incertaine, plusieurs combinaisons etant

possililos on delaidiant AL Dussaud incline plutot a lire

et a reiajnnaitre un nom [)r()[u'e tlieo[>lior(' constitue avec h‘ nom du dieii Baitil

(Bethel) La forme verbale p serait la meiiie que cello qu'on trouve en pal-

myrenien ii Laphel

Sur rEuphrate, b^ lieutenant P. Terrier, chef du Service <les ren^eignennuits

dans le secteur d Abou-Kemal. a la frontiere de rira(|, a bien voulu. sur ma

demande, visit(‘r Tidl-Acharah. oil sVdevait, au troisieiue milbhiaire, la ville

de Tirqa, capitale du royauine de liana. 11 y a ri'cueilli. outre antres docu-

ments, une tal)letlr‘ (Uineiforme a pen pri‘S complete, et [ilusieurs tragments.

Comme les tablellesde Tinpa sont encore tres pen numbreu^es, tout texto qui

(0 Voir sur ces travaux mi article <1 l‘ M. Pal l

B\urain, <lans le journal la Syrie, le du

19 avril 19^3, d.eja sianale dans Syria
,
1 V, p. 180.

(2) Cf. Fra>z Cumoxt, syr/e/o/c*i‘,p. i i.

1^' Sur ce nom divin, voir Zimmerx, dans

KeiHn6i‘hr. luid das Test., 3® edit., p. 437-

-438, et R. Dl'ssauo, les Ori(jines cananeennes

du sncrijlce israelite^p, 231 et suiv.
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vioiit s'ajouter a cette s6no nous est procieux. De tous les sites archeologiques

de la Syrie, tollo qu'eHc est aujourd hui didiinitee, eelui de Toll-Acliarah est

d'ailleurs eelui ou Ton a le plus de certihidi' de troiner, et sans grands frais

peiit-etre, des inscriptions cunidfornies. 11 est a suiihailer qiie le Service des

Antiquites puisse, des Tan prochain, en entreprendre Texploratioii

De la haute vallee du lvhal)Oui\ a TextrCMne liniite septentrionale des ter-

ritoires a de Mandat des ofthaers nndiaristes ont transporte jusqu a Der-ez-

Zor quatre petits bas-reliefs, qiii pruviennent sans doute des fouilles pratiquees,

avant la guerre, par le baron Von Oppeiiheim a Ras-el-aia (anc. Resaina ), aii

nord du clicinin de for de Bagdad. Ces bas-reliefs sout d un st\le barbare, ini-

assvrien mi-bittite; deux d'entre^ eux (Dl. XXIX, 3-i et PI. XXX, 3) sont en

pierre volcanique et les deux autres i PI. XXIX, 1 et 2) en calcaire. 11s portent

tous les quatre line courte inscription ass\rienne, inaladroitement gravee, au

noni d un roi ou d un ju'ince appele Kapara, tils de Ila-di-a-iPi?]. Les deux

premiers. cons(‘rv('‘s au Mumm^ de Itexroutli, ont i'(‘spectivenient 38 cm. et

36 cm. de hauteur. La palmette ( PI. XXIX, 3 ) est sculpteesur la tranche gauche

du relief a Parcber. Le genie aile (PI. XXX, 3) indi(jue par sa pose (ju'il ser-

vait de soiibassement ii un decor sculpte peut-etre a riuiago d'une divinite.

L’antiquite meune n'a pas, cette aniiee non plus que les precedentes, ab-

sorbe toute nutre attention. Aoiis avons fait aussi une large part au moyeu age,

je veux dire aux monuments francs de repo(|ue des Lroisadccs.

Le })lan detaille du chateau do Gibelet (^Byblos) (juiavaitete commence Pan

dernier jiar M. Roger JiissiM and a etc acbev(‘, cl un travail analogue a ete cn-

trepi is par M. Bro^si' pour ie chateau dc Saint-Louis a Saida.

AY)us avons recueilli, a Saida encore, une epita[)b(^ du xiii'’ siecle, en fran-

^ais, au nom de Jorge ion Jotfre, ou Josse) Timeroii, tils de Sire Angorrant,

cbevali(‘r: un autre fragment du menie genre est conserve a PEcole anglaise

de

(C M. Tiiuixi:\u-DAN<,iN et le V. Duoumk out Syria aver les iiouveaux textes prevenaiit de ce

prati(iue iin '^oudago u Tell-Acharah en

temhre 1U“J3. Le nVultat eii sera puldie duns On iie eoniuiis-ait "lu're jiisqu’a present
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Au Nord de Byblos, outre Batroun, Tripoli et Bcherrc, sYdend une contree

d^acces difficile, et qui n'avait pas ete jiis(iii'ici ex[duree completement. Nous

y avonstrouve. daiisuii espaeo rostreint, qiiatre egiisos ou chapelles du moyen

age quo personne, s(Mul)le-t-il. n’avait signaleos. Deux de cos eglises sont situees

pres du village de Koubha. un peu au nord de Batroun: Tune, en ruiiies et

Ires petite, etait placee sous lo vocable de Saiut-Jacijues (Mar-Va koub'), fautre,

tres simple, mais a [)eu pres intacte. s'appelle l eglise du Saiut-Sauveur. Mais

c’est surtoiit de Veglise de Saint-Pliocas a Aiiiioun et de la chapelle rupestre

de Dedde que je voudrais parler.

LYglise d'Aniionn sVdeve a 20 kil. au Sud de Tripoli, pres de la route qui

conduit aux Cedres. Elle a ete graveiueut (uidonuuagee par le treinblement de

terre (Toctobre 191 S ; fabside surtout a beaucoup soutTert, et Tevenimient est

d'autant plus regrettable que I’abside de Saint-Pliocas, comine d'ailleurs les

parois des cullateraux et les piliers de la iief, etaient reconverts de jieintures

encore tres fraielu's, bien (ju'elb's n‘a[)paraissont (ju'au travers d une coucbe

assez epaisse de badigi'on. L'absidiMdait decoree dune scene de la Resurrection,

mais il n’en subsiste [dus ()ue le groupe de droite, ou Ton veil figures David et

Salomon, et une partie du groiqie de gauche, ([ui representait Adam, Eve et

Abel. Tons ci^s noms sont ecrils en grec, ainsi (pie le nom du saint a qui

Peglise etait consacrei^ (() AEIOG d>coKAC) et dont fimage figure sur Tun

des piliers de la nef.

A proximite de I'Abbaye cistercienne de Belmont pres du village de

Deddih sur la rouli' d(' Djebail a Tripoli, se dresse une falaisi' tres escarpee,

dont la parti(‘ sM[)erieure est creusee, naturelbunent. en forme de grotte. Le

fond de cette grotte, (jue les indigenes appellent Morina, est deeore de pein-

tures qui sont re[)arties en liuit tableaux, de dimensions variees et dont cliacun

repiYsentc une scene de PEvangile. La longueur totale de ces [jeiutures est de

8 111 . 40. leur bautinir (L'vait attiundre, a Lorigiue, environ 3 metres; mais

toute la partie infth'ieure a malbeureusmnent dis[)aru, la roche ayant etc en-

taill(}e, a une epoque assez recente, en vue sans doute d une utilisation nou-

velle de la grotte.

qu'ime vingtaine de docinnonU deretordre, re-

c lie i U i s hiu t e 11 Pa 1 es t i lie ({ 11 '
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de Jorge Tiineron sera puMiee par M. C. En-

L/vUT, dans son ouvrage sur V Architecture des

Craises, qui est actuellemeiit sous presse.

e* Gf. C. Enlaut, dans Syria, IV, p. 1-22.
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Ces peiritures ont. par ailleiirs, beaucoup souffert des intemperies. En

outre, le visage du Christ et des Saints ont rHe intontionnellement etlaces. Telles

qii'elles sont, ces fro>(jin‘S l essemblent beaiicou[> h cellos (rAniioun : elles sont

sans doute de la minne opoquo. etpeiit-(Hre sont-ollos I'aMivre du memo artiste.

Les peintures d'Amioun et de Dedde sont. jusqu’a present, des documents

uniques en Syrie. et il faut aller a Al)ou-Gosh. en Palestine, pour rencontrer

des peintures du meme genre.

Au reste, les fresqu(‘S de Morina portent des traces tres visildos de rema-

niements. On dirait (jifelles recouvrent, en partio du moins, des peintures plus

anciennes. lesquelles transparais^sent par endroits. De plus, les inscriptions qui

accompagn(Mi[ ces tableaux et les e\[)liquent sont les unes (m gre(!, et b^s autres,

pins noin!)reuses, en latin. Tonies soul peintes en noir, mais la plus lisil)le

est celle qui se detaclie sur le fond des tableaux VI et Vll et qui est ecrite en

caracteres de 4 cm. O AFIOG AHMITPIOG.

Des raisons d’ordre administratif ont rendu necossaire la reorganisation

complete de notre musee do Beyrouth, (jui a etf‘ delinitivement ouvertlc 9 juin,

en presence de M. le gihieral Weygand.

On trouve anjourd’hui nuinis dans ce Musee — reunis et classes, dans la

mesnre dn inoijis on la disposition d<‘s locaux le permet — lc‘ produit total des

fouilles qui out eti* executees dans cacs ti'ois aninh^s, a Kad(*sli, a Tvi\ a Sidon

et a Bybios, }>our ne citer. panni 1(‘S sites explores^ quo les plus celei)res.

Aous avons aiissi reuieilli dans notre Musee de Beyrouth le produit des

fouilles de Salihyeh, mais sonlemeiit a tilre de depot. Cos objels, trouves dans

TEtat d'Alep, liii ap{)artienn(‘nt, et nous les lui renndtrons des (jue la \411e

d'Alep aura ete dohh‘. selon son V(eu. d’un Musee arclieologiqm*.

Le Musee de Beyrouth contient en outre un certain nombre de documents

trouves a Beyrouth meme^^^ plusienrs acquisitions et quebjues dons. Nous
signalerons Tobelisque de Bouad, otfert par le commandant Trabaud, gouver-

n Ils seront publics ulterieurement par M. clu Mesnil du Buisson.
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neur du Grand-Liban, iiionuinoiit dii temps de Tlioutmes an bronze phe-

nicien au type du dieu guerrier (PL XXXl, 1. Haut. : 145 iniu.), im bas-relief

(PL XXXI, 3) tigurant Astarle assise do prulil a droito >ur uii trune accoste de

lions. Cot ox-votu (liaut. : 0 in. 23 j, de provonanoe inconnue (‘st do >t}lo plio-

nicien. Une terrc cuite (PL XXXL 2. Haut. : 0 in. 10) qiii provi(mt de Saida

olTre uii typo Irbs particulior dont on pout rapproolior oortainos piaoos origi-

naires do Mdsopotaiiiie. Nous laqu'oduisons (PL XXXll. 3) uik^ anse (Lauipliore

proAonant de Byblos et ostampilloo au nuin do Goiyinjobpirt. ce qui porte

a trois le nonibro des jarros estarnpilldos a ocrituro plidnicienne jusqu ici

sorties du sol do Phonioie. Los deux autres out ate ddoouA'ortos a Tyr par

Mme D. le Lasseur.

Un troiio d’Astartd (PL XXXll, i~5) ost do provonanoe inoorunio. La Imse

rootangulairo ollVe 30 contimotros do long sur 13 ooiitinibtn^s dr largt': liaut(‘ur

actuello. 45 oontimbtros. Sur le siege, outre los deux sphinx, o^t graveo uno

inscription grocf|ue (jui sera publico par M. Roruard lIaus>oullieix

Nous ne forons (juo montionner uno tote do fauin* (PL X.YX, 1. hauteur ;

0 in. 21), uno teto romaino (PL XXX. 2: hauttuir : 0 m. 11). uu petit Eros

funorairo on inarbro (PL XXX, 4: longumir : 0 ni. 2'>), Li tondio abaisscM^ d'un

c6t(L Parc do Lautro. uu fraguuuil d(‘ masque on [)i(‘rro provcMiant d<‘ Lataquid

(PL XXXll, 1 ;
hauteur : 0 in. 32). Lautid do Ryblos public par le P. Mou-

terde^^^ (PL XXXll. 2 : liaiitour ; 0 m. 77 ), un (Mifant sur uu dauphin ( PL XXXlll.

1 ;
hautiuir : U m. 27), un toi‘S(^ do Baiiias (Valdiiio) (PL XXXl 11. 2).

Un important bas-relief funorairo on marbro (PL XXXlll. 3) marque Lins-

piration occidontale taut pour h' delail du iiiobilior quo pour rordonnance

du sujid. Le sculpteur s*ost attache a rcMidri‘ t(‘ lit avoc [)rr‘eis4on (d il a t<Miu.

on rabattant la table du gudridon. a montror los objots qu’ollo portait : uno

coupe, deux coufs ot une cuiller. La ddruato. dlovant uu canthaiN* a\oc la main

droito, semblo roprosirntt^e sur son veritable lit, avant la iiiort. 1 iie sorvante

s’est eniprosseo vers elle, tenant uno (onochoe ot une patero; mais 1 artiste 1 a

(U Get ol^elisquo qui iiiosure 12 cm. do hauG

sera public procliainemeut dans Syria^ par

M. P. MOxNtet.

(^) Mouterde, Melanges Faculte orientate de

Beyrouth, t. Vll. p. 390 et suiv.

Pour eetle forme de lit, avee son maltdas,

voir un relief du Louvre, S. Rki>ach, Cla-

rac de poidie, p IS, qui fi^mre la ronclania-

tio.
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figureo de cote pour iie pas nias([uer le sujet [U'incipal. Le cliieu qui maiii-

teste sou attacheinont. les deiiv capsae et le gueridoii rejuplisseut hic^n I'espace

vide sous le lit.

Au sujet du bas-rrdief decoinauda llama (PI. WXl, i). M. IPuie Dussaud

nous ecrit :

Le bas-relief de Hama — iv ou siecle de noire ere — est de facture grossiere,

mais fort iiiteressant. 11 nous inoritre le dieu solaire cavaliei doiit on coniiait plusieurs

exemples on Syrin el il se raltache Ires (druUeme^it au relief possede i)ar le Louvre

qu’a public M. Leon Heuzey avec des developpernenls qui n’ont rien perdu de leur

\aieiir C’est la meine Utle de face, le menic \eteme[it oriental, notamiiient Tample

pantalon serre a la cbevillc, les chaiissnres pleines, le memo harnachement du cheval. La

mode occidcntale ne se manifeste (|ue dans la lete de Gorgoiie et In paliulanietiluni.

Commc sur le relief du Louvre, ledieu de llama lient le fomdet porte, attache a la selie^

lecarquois et l arc derriere lecarijuois zig/ag parallele a celui du fuuet attaclm aiitour du

poignet . Ces particularites s’eclairent par comparaison a\ec le inonuinent du Louvre.

r)*a litres details ne figurent pas sur cn dernier : le Soleil et la Lurie dans les angles

superieurs du cadre, le serpent figurant la terre C) sous le cheval, le pyree devant le

cavalier, Le pyree remplace ici 1 arbre du lias-relief (rel-ferzol, la mchi d'autres monu-

ments ; il marque que le dieu solaire atleint le point culminant de sa course. Toutefois,

a ces accessoires pies, nous sonimes en presence de la inenie representation divine que

sur le relief du Louvre, c’est-a-diri^ du dieu (leniieas, peut-ctrc le memo que Gennaios,

le djinn par excellence (*
,
parliculierement connu a Emese et a Heliopolis (').

M. Clermont-Ganneau inclinait a rapporter le relief du Louvre a l^almyre; la decou-

verte de Hama prouve que fhypotbese est inutile. Il est plus simple d’admettre que la

(M Relief rujiestre (fel-Ferzol, vuir nos

i\utes de Mytfiolofiie syrieniie, p. u“2 et siiiv.

Pour le bas-rrlief d'e^-Souweitla, corrlger ce

que nous en disons, ihidetn, p. a7 et suiv.,

d'apres Syria, 1923, p. 179, note 2.

L. Heczey, Un dieu cavalier, dans

C. R, Avail., 1902, p. 190-200. Date : 193

ap. J.-C. >'ous avons deja dit {\otes de

Myth, sy/-., p. 57, iiote-4i que les objections

de M. Clerrnout-Gauneau, Re(\ d'aixh. orient.,

t, V, p. 154-163, a la Ire lure de Heuzey :

« Au dieu Genneas, dieu national, Ma/abba-

nas et Marcus son fiis, etc... », ne nous pa-

raissaiiuit pas fondees. De incme Liuzbauski,

Ephem. far seniiL Epiijr., II, p. 81-82, qui

cependant fait Irop bon march e de rinfluence

palmyrenieune, et le f. Rouzevalle en divers

ecrils. Tout recermneut, le P. Moltkbdk, Mel.

de VlJniversiie Saint-Josepk, t. Vlll, p. 445-146.

Voir Fk. CcMO.Nr, Te.rles el inoiaunenfs

Jiijarcs rvia Ilfs anx inysieves de Mil lira, 1,

p. 102.

'*> Notes de inyUi. i'vr.,p. 85-86.

L. IliL/i:\, C. R. \cad., 1902, p. 103 et

suiv. Le P Rouzevalle, C. R. Arad., 1901,

p. S, a puldie uu autri' relief du dieu cavalier,

uioiiis elroilruitMil ap[)arente au relief de

llama el de [>roN»*uance iiicertaine region de

DaIna^) Le co>tuni(‘ e-^t iliffereut, pas de

carquuis; par centre le dieu tiemlrait de la

gaucli(‘, non les reiies, mais um^ niassue. Ce

dernier point (‘st duuteux ; en tout cas, cet

objet est [dante a la place de I’arbre du relief

d’el-Ferzol et (>n fait fouctioii.
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dedicace de Mazabbanas, donl le nom et Ic costume temoigneiU d’ane influence palmyre-

nienne certaine* provient de la vallee de I’Oronte.

Grace au concoursdo ladelegation a Paris du Ilaut-Coinniissariat de Syria,

et grace aiissi au l)ien\ oillant appui do la direction do Sfjiir/. nous avons putdio

sous ce titre : a Travaux archoologiqiies on S\rie de 1920 h 1922 o un fascicule

de 80 pages, qui prdsonto lo lal)leau do Eactivito du Service des Anti(piites ot

de la Mission depuis lour fondation ot <pn ost d(^stin('‘ a I'aire connaitre au grand

public les resultats acquis dans cos trois premieres annees.

D’autropart. la « Bibliotliefjue archeologi(iuo et historii[ue n, quo nousavions

fondoe en 1921, s'est onrichic? de doiix noiiveaux volunu's : la Gliiplifjae Sf/ro-

hittite de M. G. Conteiiau, et la Si/rie a fvpo/jae des Manieloiiks, d'apres Ie$ auteurs

arahes, par M. GaudcYroy-Doniouibynos.

Nous avons egalement mis sous presse, dans cetto memo collection, deux

importants oiivragos. dont les premiers fascicules paraitront an cours de 1924,

ot qui sont intitides, Vnnfrs Etjli^cs rupe^irc^ de Gappadirw par le l\ d(‘ Jerplui-

nion, I’autrc VArch Uei'farc reh pcu^e et doiuesfi/juc de>i O’/e/.s/w datfs le lioptuiue de

Jih’usalem, parM. Camille Enhut. Dans ce dernier voluino, on trouvora reunis

tons les documents recueillis par Eautmir dans sa (Vuctueuse mission de Phi-

ver 1921-22.

En Yue de remfnlier a rinsiiflisance mimerique — trop ovidente •— du per-

sonnel de notro Service des Anti(pii(f‘S, nous avons cree un corps do corres-

pondants de ce Service. corr(*spondanl.s syriens, grand-lil)anais et francais.

La plupart do nos correspondants francais sont des ofticiois do rArmfu' du

Levant. CYst grace a oux, surtout, (pie iiotn* action, qui no d^qiassait gu("‘re au

debut les limitos de la Plnmicie, a pu s'('d(mdro progres^ivemmit a trav(‘rs la

Syrie tout entitn'O. de Lattaquii^ a la frontiero de Elixnj, ot de Monbidj au

Ilauran.

Rappellerai-je. a cette occasion, quo les fouilles do Doura-Salihyeh ont etc

execut(3 es, en 1922, par un di^dacliemoiit quo M. le gemnail Gouraud avail mis,

sur la demande di* LAcadinnie, a la disposition deM. Cumoiit, ot quo, si ces

monies fouilles ont pu (Mre reprises, cette annee-ci, c’ost (|ue M. le g(Mi(^‘ral

Weygand a bion voulu envoyer specialemcrit a Saliliyeli un detacliemonl pareil

a celui de Pan dernier.

n>SVRIA. — V.
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De sou colo, la divi^^ion aavale de Syrie. ulors cominafidee ])ar rainiral

GrandclLMiiout, nous a prOto 1 aido la plus obligoaule ot la plus ulile pour le

redressemont do la culuniiade de Topoiiue ruauiiiio (pie M. Moati.d avail ddcou-

verte a Byblos. a (!*gul(.‘ distance du cbateau dos Cruises et da Toiai)l(' d’lsis.

J'ajuut(‘rai (pi(‘ 1(‘S Ctats S^riiuis oat niaaifost(C a ditlV‘roates n‘prises. Tin-

teation de s'aj5 S()(‘i(.*r, [(ecuniaiiMuiuMit. a aos travaux el (pi(‘. (mi particulier, la

F(Mleratioa auus a ])ruaiis d('Ja sun concours pour les fouilb'S (rAntiocbe, (jui

doivent couiniencera l autoiane 1921. et dual rAcadiUuie a contaWa direction

a M. Paul Perdri/(d.

11 V a lieu de noter egalenient qu'un assez grand noaibre de pavticuliers.

dans rCtat du Crand-Liban du laoins, ont entri'pris a leurs I’rais. et sous autre

contr(')l(‘. div(‘rs(‘s foiiilb's (|ui. surdeux [>oials aotaiaanuit. oat l*urtbi(‘n r(‘ussi:

a Said-Aail, oil lOn a retrouve les resti^s (I'niu,' \ ilia roaiaiae di^ re[m([ue de

Constantin et a Saida, uii I on vieiit d(^ decouvrir tout ua gruu[)e de grottos

funeraires d'ua ^t\le entiereiaeat nouveau, dual Pexploratioa se [loursuit ea ce

aioaient nieiae.

(jiCil me suit piuMiiis, en terminant. do ra[>pel(‘r (pie l(‘ llaut-(^oinmissariat

de S\rie s'esl assucii* ii riioianiage tpii a et('‘ lamdu eii France a Fraest Ueaaa

a Foccasion du ceiitiem(numiv(u*>aire (b‘ha aai^^anci^. C'lv^t 1(‘ diai:mclu‘ 1<S mars

qu(‘ cette cab'i'mionie, tout iatime, a eii liim, a Amcliit, non loin d(‘ RnIiIos, [ires

du tomb(‘au d lbuiriette Renan, dans la maisoa de la taaiille Zakliia-Lahoml,

dont Renan (R sa sieur avaient ete les InUes, et clu'z qui s'(^st conserve, vivaut,

le souvenir de Pillustre createur de Farcheologie plnuiicioime.

ClIAHLES VlROLLEAUD.

(U On a retrouve dans ces mines une borne

milliaire plate de Tepoque de Uonstanlin. dont

le texle a ete piil))ie par M. Caon \t dans les

C. R. de tPid, p. 104 .
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PAR

LE D-- G. CONTENAU

{Troisicine article .

)

III

LES NEGROPOLES

Eulman.

Lors do la campagno do 191 i. nous avions oto aiiionos a fairo, an village

(rKulinan ( d(‘s sondagos qui liront d(M*ouvi‘ii*, dans iin oaveaii qui n'otait

pas lo sion. nno stolo d(' inosa'npio, aotindloinoiil oonsorAoi^ an Musoe de

BovrouliK au\ noins ot aiix portraits dos dofunls ; olio a old publiiM' Le noni

de la ddfunti^ dtalt AUqdiata. ladli^, disait 1 inscription, cc (jui avait aclietd lo

terrain ct constriiit >> lo niausoldc.

Cotto inscription so rotroiivait, aiiginontde d'line imprecation, siir line

plaque do marbro aidiob^o alors par Tagout consulairo anglais do Sakla et qui

doit dtre maintimant an Musdo do Tonstantino[)le. Ln nouveau sondage

olToclud on 1920 auprds do la grotto ou avait on lieu la trouvaille, a r(*vele la

presence d un petit puits Ton a deja signale Texistonce de puils on relation

avoc les domeures funeraires); co puits contenait unc plaquette de marbre

brisee en trois morceaux ou Ton pout lire :

Hccococ *Aa A^TAHA II ATOPACAGA
zal oixoooajnCACA TOX T()1I[U X

e'est-a-diro : Tlieoros ot Ala})liata, cidle qui a acliote et qui a amenage

la tombo. »

iC Mission, p 109 et suiv.
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Cette troisieiiie inscription constitue done un nouveau temoignage de la

ricliesse ot de riinpurtancc speciale de cette sepulture. La forme dcs lettres

me parait corrol)urer la date (tin du in'" on debut do i\"' sieelo de notre ere),

attribuec au monument.

Kafer Djarra.

/

An village de Kafer Djarra la mission avail reconnu en 1914

des tombes tres aneiennes datant environ de la moitie du second mille-

nairo Lors d un sundage dans la necropole, j'ai rencontre, sur le sommet

du [dateau et non [ilus a la peripheric, une tombe de la forme en four deja

decrite ; elle etait jiillee depuis longtem[is. mais en la deblayant j'ai eu la

satisfaction de trouver rouverture intacte. avec la cloture qu’on y avail

placee. L'entrec arrondi(' grossiereuient (m leil de beenf avail une largcur de

0 m. T.'i de diamidre. La pierre (pii la bnuebait etait plate a I'cxterieur,

bomlxie a I’interieur, e[(aisse de 0 m. 21, haute de 0 m. 75 et large de

0 m. 05. Comme la largeur de la pierre etait mnindre de 0 m. 10 que celle de

1 ouverture, on avail artifieiellement retreci c(dle-ci en accolant sur un des

cottis une longue pierre plate destinee a empecher I’cmtree de la tiUTC lorsque

I on comblerait le puits. L’examen de la terre et des debris retires de ces tom-

beaux a diverses reprises a permis de recui'illir un searabee en ametlivste pale
;

il est de petite taille. plus allonge que celui (jui a ete trouve en 1914 dans

une tombe tlu meirie [dateau. (tommelui.il est rudimentaire et ane[)igraphe.

Aous aNons riqjjiorte de cette visile a Kafer Djarra im grand vase
(
pi. XXXIVt,

et des habitants de Saida in out inontn'‘ ([uebpies beaux exem[daircs de eera-

mique [irovenant de Kafer Djarra (jil. XXXIN', tig. (mI). C’l'st toujours cette

terre rouge fonce bien euite. assez sonore. avec. [lourle grand vase, ([ludques

lignes ton sur ton obleniu's sans doute [lar un travail au [leigne.

Li's vases.di' la [ilauche XXXI^ sont la riqietilion ihi formes (|ue nous con-

naissons deja ; Lune e>t cette sorte de eruebe a pause pointne, au goulot aplati

defacona former bee. ipie Lou rencontre freqnemment dans Ics tombes de Gezer

(milieu du second millenaire) ; les deux autres sont des cruches de type cou-

Mission archeologique a Sidoriy p. 57 et suiv.
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rant
;
un bol a pied roproduisait intacte une forme voisine de celle que fai-

saient pressentir dos fragments trouves en 1914 in Ces formes tres

carenees concordeiit bien avec la date attribuoc a cos sepultures. 11 est remar-

quable que cette ccramique a le plus souvent commo pied une petite pastille

on galette do terre, selon la taille dii recipient : mais cette petite base an lieu

d’etre borizontale suit ii pen pres la forme dn vase de faeon que la stabilite de

ces recipients, meme lorsqn’ils out un pied, est tout a fait precaire.

Cette tombe du plateau ovale de Kafer Djarra qui mesure environ 30 m.

sur 30 rappelle les sepultures de Gezer en Palestine, decrites par le P. Vin-

cent''’. (d qu'on pent dat('r dn Cananeen moyen. c'est-ii-dire avant 1200. Cer-

taines tombes degagees en 1914 s’ecartent nn pen de ce type parlour situa-

tion an pourtour du plateau : leur ouvertnre donno directemont a I’exterieur ;

une d’elles. et celles que j'ai explorees cette fois-ci, sont an contraire tout a fait

comparables aux sepultures de la periode cananeenne. Meme petit puils d'ac-

ces, necessaire puisque rouverture est situee sur le cote de la tombe creusee

dans le I’ocher.

Je donne nn croqnis (pi. X.XXIV. fig. a-c) de trois scarabees provenant de

ces tombes et appartenant a un collectionncur do Saida. Ces scarabees de

pierre Wane jaunatre assez tendre sont untemoignage de la glyptique syrienne

an milieu du second millenaire : elle est sous I'intluence de I'Egypte. Tantot

ces scarabees. dits scarabees llyksos. sont. comine celuiquifut recueilli ii Kafer

Djarra en 1914 graves de signes bieroglypbiques on de lours derives, tantot

ils sont ornes de diverscs figures on do symboles comme dans le cas present.

L'lirauis joue un grand role dans cette decoration, et Con saisit sur le vifles

transformations que fait subir I'artiste aux modelcs egyptiens. Le personnage

revetu d'nn vetement quadrille porte bien la perruque egyptienne, mais son

costume est celui de la Syrie, le manteau largement ouvert en avant et orne

d'une bordure large et epaisse, que nous voyons reproduit sur les petits

bronzes et sur les cylindres syro-hittites. C ost jusqu'ici dans la glyptique et

dans la ceramiipie qu'il faut clierclier les plus anciens documents d'art de

Syrie et de Palestine O’.

(*> Mission, fig. 33. (*) Cf. Contenau, la Glyptique syro-hittite

1*) H. Vincent, Canaan, Paris, 1907, p. 215. Geuthner, 1923, p. 132-138.

(3) Mission, p. 38, fig. 32.
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Sarcophage trouve Kara.

Un sondage execute sur l('s pentes on torrasses de la collino dominant le

village de El Kara a fait decouvrir uno cave dc sarcophage en pierre de

grain grossier, sorte de broche a elements mal agglomth’es, rpii portent des

representations assez interessantes. II mesure : 2 in. 21 de long, 0 lu. 73 de

large, et 0 in. 65 de liaut y cornpris un reburd de 0 m. 12. La cavite iiite-

rieure mesure: 1 m. sur 0 m. 47 et 0 m. ii de liaut. Sur quatre coteS'

deux seulemmd sont ornes : un grand et un petit. Sur le petit S(' trouve

un griffon femelle arcroupi (pi. XXWdj (Lassi^/ hon st^le ;
il reproduit le

type habituel. ime patte (un pen indistinete) posee sur une roue, mais assez

bien proportiomie.

Le grand cote ([A. XXXVl) represente au centre une largi^ coquille plate, u

sept cotes allant en diminuant d(^ cliaquo ('ote de la ligue imhliam^ : elh' aflecti^

ainsi une forme gihu‘ral(‘ pri'sipie circniaire. [luisipu^ sa liaubmr maxima icst

de 0 m. iO [lonr une largenr do i) m. 30. A gauche so tient un giMii,* mariu

(jiii de ses deux mains semblc sontenir la coquille : le coiqis (‘st de trois fpiarts

a droite et la tiHe tournee de trois quarts vers le personn:ige qui vient apres

lui
; le corps est celui d un monstre mariu

;
a des jarnbes d'eipiide linissant en

sabot succeile un corps mariu qui trace dmix enormes volutes et sbuuiucit

enqueue trilobi^e. Sur une d(‘S volutes de la ({lUMie repose un g<‘nie mi de

dos, la tete tournee de profil, vers le cimtre ih* la composition. Sur le dos du

gfmie sont figurees des ailes repIiT'cs
; la jambe gamdie (\st [MMubinte ; Ton

n'apercoit quo la plante du [lied droit, (*ar la jamb(‘ droiti‘ est nqiliec^ sous le

personnage dont le corps est penche vers le centre (h^ la (‘ouqiosition. Dc‘ ses

deux mains il tient drej5See une rame-gouvernail a longue [lale : umi lianderolle

flottante seinble se detacher dc son epaule gauche (d se dirige vers rextremite

du sarcophage.

La partie droite du sarcophage represente le ineme genie a coiqcs de

monstre marin; un autre genie assis sur les volut(*s de sa (jueiie est d(‘ face ;

ses ailes eployees ornent le fond de la scene et correspondent a la handerolle,

du cote gauche ; des deux mains le genie porte a sa bouche un instrument
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fruste ({ui parait une flute de Pan. L'executioii do ce saroupliaye est assez

summaire, c ost copondaiit un morcoau d im agnAdjle et‘t*(d docoratif.

Couvercle de sarcophage tetes de taureaux.

A. coto de l ontroe i](‘ la doiiieiire dos [lotits-Iils d'Ali-Paclia. ost d(‘poso uii

couvorclo do sarcophagi^ coupe on trois inorcoaux. Ec cnuvorclo (pi. X\X\ ),

(ml)ello hivclio ros(\ long d(‘ I ni. 90. ostlargi^ ilo 0 m. 79^^'. 11 a la fornio d'une

simple dalle tailhh? on soginont ile cylimlro dont la hauteur maxima ost de

0 m. 22. Ell guise d'acrotoros, ([uatre tries di^ taureaux sont placeos un peu

cn retrait sur le couxercle. Ci^s tides sembleiit sortir de la [uerre on elles res-

Irnl a driiii eiigagrrs. Elies moMireiit lies na>eaux aux oreilles 0 in. 28: la

largeur enlre l(‘s oreilles est d(‘ 0 in, 19 : leiir liauteur. des oreilles jusi|u a la

pi(‘rre du coiivercl(\ est de 0 m. Id. Une IoImui frisee oinbrage le front de

Eaiiimal
;

livs comes sont tres coiirtes : c ost une rejireseritalion fiib'de de la

race brachycen^ partii uliere a la Syrie et (juo la sculpture de la n^gion repro-

duit habituelleinent. Les diInen^ions di' ce couvei'cle nous rainenent a une

assez basso e[M_>i[ue. cello ou les sarcophages a\anl perdu leurs largi‘s propor-

tions de jadis etaieiit reduils an strict ininiinuin. Jo [lense ipi’on pent l allri-

huer au debut de l ere chretiinine.

Tombe peinte de Bramieh.

Renan, danssa Mission dr Phniicie, a consacre quelijues jolies pages a la des-

cription des caveaux ornes de peiiitures de Saida. Les sepultures iju il a vues

alors et dont lieaucoup out ede ouvertes a cette epoipie on raison du soin qu'on

preiiait a les rechercber. ni‘ sont plus aujouririiui ipidin souvenir. Soixante ans

ddiumiditcL de vandalisnie et d’immondici.^s ont a jamais detruit ces produc-

tions dedicates, presque duo-millenaires, et malgre Lactivite des chercheurs,

on n'en decouvn^ jilus gnere aujourd'hui de nouvelles. Dans le conipte rendu de

la mission de 191 i, j'ai decrit une caverne on se trouvaient encore des inscrip-

(0 Photographic iln Servi(‘0 lies Anliqiiites.

Lc couvercle a etc taille cn trois morceaux :

ici les (leiix extremites ont etc rcnnios pour

faciliter la reproduction ties tetes.



128 SYRIA

lions en 1920 plasieurs sondages au llaiic de la colline qiii horde le vil-

lage d'lIelalieh-Haut ont degagc des caverncs funeraires du plan liabituel,

mais sans peintures. 11 est interossant de reinarquer. sanspnHendre pour cela

faire dtuaver une coutiime de rantre, quo le plan fort simple des demeures

funeraires est celui quo repiMentles vivants. en Syrie, pourleurs habitations:

une salle centrale sur laquelle donnent, a droite, a gauehe et en face, un cer-

tain noinbre de cliambres. Dans une de ces cavernes, piliee comme presque

tout ce qu'on decouvre a Sakla, les violatcurs avaient ouhlie quelques dcdjris

de feuille d or assez mince, qui avail servi a la confection d un bandeau de

front pour le mort.

Nous avons A isite dans la plaine de Bramieh une caverne a peintures, ou-

verte depuis peu par les habitants: le Service des antiquites a bien voulu

men communiquer la pbotographie (pi. XXXV), le plan pris par M. Brosse

(pi. XXXIV), et in’autoriser ales publier. Cette caverne. du type babituel,

comprend une salle centrale dans laquelle on accede par un (‘scalier de

quatre inarches : de cliaque c(jt('‘ de cette salle s oinn'nt trois chambres a sar-

cophages d'une largeiir allant de 1 m. 10 a 1 m. 2b. Au fond, d(‘ux chaiul>res

assez longues mesurent l une 1 m. Ob sur 2 m. 18, Tautre 1 m. 10 sur 2 in. 23.

Dans le fond de ces deux chambres, perpendiculairement a leur axe, sont

creus(3s a mdune la pierre deux sarcophages, celui de gauche mesurant 0 m. 37

de largeur inti^udeure sur 2 m. de long, celui de droite 1 in. 90 de long.

Bar consih[uent. au fond des chambres i et b, le visiteur se heurte a la parui

d(‘ c(‘tte cuv(‘ cr(uis(‘e en longueur qui forme balustrade. Knlre les d(‘ux cham-

bres du fund, un a mcnag('‘ un mur do suutien (h‘ 0 m. 90 de large :le mur,

rencadrernent de la chambre 4, toute la chainhre 4 et la niche on est sculpti'^

le sarcophage V sont converts de peintures. La niclie 4 et son diverticule V
sont d(*cor(3s. selon le llu'une hahiluel, de laches rouges et vertes, simplili(‘ation

de buissons aux fleurs (kdoses parmi lesquelles se juuent des oiseaux. Chaque

panneau est dcdimit(3 soil par un trait rouge-brun, soil par une tige verte ornee

de courtes feuilles tres serrees. Un large ruban rouge-brun semble tendu

comme une guirlande a travers les panneaux. Cette decoration simple est

cependant d’un effet agreable.

01 Depuis, Mme D. le Lasseura decrit (Syria, bien conservees, trouvee par elle dans sa Mis-

p. 44-23) une tombe a peintures tres sion deTyr,
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Les motifs de la farade du mur de separation sont plus originaiix. Un enca-

dreinent de feuillages verts, semes de taclies rouges repre>entaat des lleurs,

entourc I’ouverture de la niche -i et vieut s'arreter a rextreiiiite du [laniieau CD,

a Tendroit uu coiimieuce la niche d. paniieau delimit('‘ rn haul par cet

encadreinent. et sur les (*utes par deux longues liandes Mudicales l•ollge>l)rul^

porte des representations auiinah‘s. Chest, en allant de luuit eii l)as, un gros

oiseau marron rl jaime qui se dirige ver> la ganche. puis, au-dessous, une

gazelle dans la station dehout. ravant-train Aers la giiuelie: la tete est

tournee en arriere. raninial semhlant regarder dau> la direction d’ou il vieiit :

nous avons la un exein[)lc de plusde celle {>osi‘ de predil(‘cliou doiit h^sanciens

aninialiers out taut use et abuse. Lhuiiinal pidiit en hiuii. au\ onulh^s poiu-

tues, aux comes r(‘courl)e(*s la concavite (ui a\ant, aux patt{‘S lines id ner-

veuscs, est dhine vie tres intense; il re[)ose, comine I'oiseau deceit ci-dessus,

sur une ligne de terre hrune d‘ou partent quelques [)lantes. Toute cette com-

position est encadree de deux tigers feuillues t(‘rnunees pur uii ter de lanci'

;

de l uiie a Tautn' do ces tiges cd separatd Coiseau de la gazelle, pend uii ruhan

(jui shittachea cluupu' tige par un lueud aux coques tres apj)arenti‘s. Cii ruhan

est entrelace ih' feuilles vertes ; au-des^us du ([uadru[)ede. est iigure un [)anipre

dont les fiMiilles sont legerenuMit deforinei^s. mais dont le fruit rouge-hrun

a la forme tres reconnaissahle (Cune grappe.

La chainbre \\\ ai-je dit, ne presente, non plus que le reste de la grotte,

de decoration dumruni' genre. Dejadans la Caverne aux lnscri[»tions, diAuateen

ineme tcunps que les trouvaille> de 191 i, Irois decoration> dues a de> occii-

})ants successifs d(‘ la cavtuaii^ etaient superposei's : rune (Telhcs in* [>ortait.

coinine ici, que sur deux chamhia's situees an fond et a gauche. 11 semhle que

les anciens n'ont pas ete choi[nes de ce miunjue de synicdrie et d'equilihre (|ue

constituent, dans de tels ensenihles funeraires. la presence d’une on deux

cliambres seules decorees : il ya lieu d'evoquer a ce propos la facon de com-

prendre la synietrie tres particuliere a la cole ssrienni* et dont les echos sont

venus jusipi’a nous par rintmanediaire des Rouiain^ et plus lard d(‘ rarchitec-

ture romane. Les motifs s'equilihrent. nmis {/rosso )nodo. etsont composes dhde-

ments ([ludque j)eu dilferents.

La meme disposition se retrouve dans um* aiitn* grotte depuis longtenips

ouverleausud dela colline de Rraniieh: an fond d(‘ la grotte cla^^iqui'. n‘a\ant

Sykiv. — V.
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de chaque cote que deux: chainbres sepulcralos, s'ouvrait un locuhis de 2 m. 40

delongsur 1 m. 23 de large. La decoration etait faite d’un large quadrillage

en losanges. de tigos feuillues vcrtes, telle.s (jue nous les avons vues plus haul.

Au milieu d’ellcs se trouvaient des Hours rouges a larges petales simulant,

comme dans la grotte precedentc, des roses ou des anllets. Au plafond, dans

un semis de feuilles et do lleurs se jonaient des oiseaux. Le defunt cHait ainsi

place dans une tonnelle en berceau, lleurie et ogayee d'oiscaux, sans rien de

cet apparoil funebre dont nous axons pris I'habitudo d’accompagnor la mort.

Cette decoration generale et quolque pen banale se rotrouve dans les autres

tombes de memo epoque. Une caverne a peintures tres oifacees, qui est situee

pres de la demeure des petits-tils d'Ali-Pacha. otfre. a cote de deux personnages

frustes. rornement en forme de liampe feuillue termiuee par un fer de lance.

Le tout se retrouve, lance, feuillages, lleurs et oiseaux, dans une caverne

tres degradee (}ui est au ilanc de la colline supportant Aebi-Vulua, un peu au

sud de ce monument. Ce sont ces hastes feuillues dont parlent les indigenes

lorsqu'ils decrivent des cavernes a peintures « ornees de lances ».

Fouilles du Mogharet-Abloun.

Lors de la campagne do 191 i, nous avions diddaye toute une portion de la

necropolo negligf'O par Renan lorsqu'il explora la necrofiole du .'^ud de Saida.

Cette annee, les reciierches out continue plus au nord-est. entre les anciennes

fouilles et le lit actuol du Barghout. Une grande IraneluM' longue de 40 m.

surune largenr de 3 m. et dont Lextremite Sud est au [loint do jonction de

trois lignes prises a la boussole qui partiraient. I'line de lasfqmlture d'Eshmu-

nazar(100'>u droite). Lautre du donjon du chateau ( 3i'^ iidroite). la Iroisiome

de Mar-Elias (297° a gauche, cf. plan de Renan), a t'de conduite sans riim

donner jusqu’ii la profondeur de 2 m. A ce moment, trois juiits ont ele

fores et menesjusqu'a une profondeur totale de 3 metres a 3 m. 00, niveau

du rocher. Le roc etait ex[)loite en carriere. ainsi (jue j(j Lai remarque a ma
precedente mission; la t('rr(' n avail [las ete remueo depuis de longues anuees,

elle etait assez pure, peu mfdangee de pii'rres. elie n'a domu' ipie des deliris

insiguiliants de i>oterie commune, de fragment- e-tampilles et quelques puintes
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de flechos en metal. En mtnne temps je faisais execiiter quelques sondages dans

le lit desseche ou surlesbords dii Barghout. Nous avons ouvert la plusieurs

toinbos de la plus grande siiu[dicite. Ln Jes sarcopliagcs. en rainleh, grossie-

rement taille. reconvert d'urie simple dalle de 0 m. 27 dYqiaisseur, a livre

une paire de boucles d'oreillos eu or du tyi)e courant, tul)e creux a exlreiiiites

amincies. et deux pieces do l)rori/e (‘ompleleiuent frustes. Go sarcuphage cori-

tenait les ossements de deux individus.

Ces decoiivertos ])rouvent quele lit du Barghout s'est displace depuis l anti-

quite : comme la terre de la grande tranchee ci-dessus decrite no presentait

pas depierres roidees telles qu ou en trouve dans les torrents et dans leiir voi-

sinage, je pense (judl I'aut assignor an Barghout anti^jue un coursplus septen-

trional.

A rF]st des anciennes fouillos do Renan, nous avons explore en partie un

terrain qiii passait pour n’avoir pas ete regulierement fouille jusqu'ici. Ce ter-

rain a donnth pres(}ue a fleur de sol i^de 0 m. 30 a I m. 30), quantite de

scq)ultures; ce sont tantot do simples fosses, tantot des sarcophages
;
parfois

(h's fosses onl ete creusees dans la terre (jui recouvre les sarcojdiages. Ces

sarcophages. tres >inq)les, etaienl rormi'S par un couvmadt* en dos d'ane

d'angle tres ohlus, avec* ebauclu'S (racroteres aux angles. La cuvo etait de

dimensions tres exigin'^s ; I'intericur niesurait en moyonne : 0 m. 38 de large,

0 m. 38 de haiit, 1 m. 80 de long. La pierre, assez mince, avail bien souvent

cede sous la poussee des terres : beaucoup de sarcophages avaieiit eclate et

leurs parois s'etaient rap[)rochees. Certains contenaient des debris d'osse-

m(mts ayant apparlenu a deux personnes ; I'un (Leux a donne un poids de

bronze de 0 m. 017 de cote et de 0 m. 003 de hauteur, dont la face supe-

rieure est ornee d'un hiseau
;
(Lautres nous ont livre une ou deux monnaies

de bronze illisi[)le^: un autre encore une bague (pL XXXVIII). C'est dans

Tun d’eiix, d'aspect aussi pauvre que ses voisins. que nous avons trouve le

petit tresor funerairc dont nous aliens donner la description :

1*" Lne aiguille de bronze de 0 m. 123 de long, epaisse d’environ 0 m. 003

au niveau du ebas dont 1 ouverlure mesure 0 m. 00 i.

2® Deux perles en pate de verre o}Kaquo
;
Tune bleu marine, cotelee,

haute de 0 m. 012 et do 0 m. 013 de diaincdre
;
Luutre plus petite, sans cotes,

d’un bleu tirant sur le vert.
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3° Un chaton do bague en for portant encore enchassee imeintaille en cor-

naline {'!) do 0 in. 014 do lonj;. sur 0 m. Oil do large et representant un

gnerrior caiupr‘ sur line jiunbo, Tautre Idgoreini'nl riecliio : il ost vein d une

courte tuni(jiic et ooiire d un casque dont li‘ ciinier linit (ui criniero : un de sos

liras, a doiiii nqilid, s'appuie sur sa lance: a ses pieds. cuntrc la lance, est

pose le boiiclior : Tautre bras ost a domi etendu: sur la pauiiie de la main, se

dressc un objot indistinct qui seiublo cepeiidant porter des ailes ; ce doit etre

une petite Victoire et ce guerrier est sans doute le dieu Mars. Le travail de

cette iiitaillo est assQi soininairo.

4" Lne paire de boucles d'oreillos d'or ;
I'line est intacte, Lautre luasee. La

boucle d'oreillo (pi. XXXM) so compose d'un tube creux teriiiine a une oxtre-

mite [lar un amieau dans lequol ^ient so lior Lautre oxtremite du tube etire en

til. Sur la face oxtorni^ do la boucle d'oreille est un chaton circiilairc on or de

0 m. 01 do diamrtre. entoiird de grenotis. Dans ce chaton est enchassee une

plaipiotte romle en pate do \erro bleu marine foncc imitarit le lapis. Une pen-

doloque d'or mobile ost attaclu’e a la boucle d'oreille ; uu petit tube hexa-

gonal en piorro vert clair est eidile sur la peiidelmpie dont la longueur totale

est de 0 m. 017.

5*^ Deux monnaios de bronze un pen oflaceos : Lime, de 0 m. 02 de dia-

metre, porcee d'un trou. est attachee a un annoau fait d'un til de bronze.

L’une est une monnaio d’Antioche, datee de 30 de notre ere
;
Lautre une

inonnaie do Sidori, a Leftigi(‘ de Trajan, datee de 1 1(3 1 17 de notre ere

6® Enlin, une statuette do Venus on bronze ([il. XXXVl ). hauti' deO m. 197

posee sur un socl(‘ di^ 0 ni. 0131 (hauteur totale 0 m. 23) (m\iron). La statuette

est intacte. sauf Lindox de la main droito. que Lon a pu retrouvor et recoller:

le temps La recouverto d une belle patino vorto : les bras, au niveau du milieu

du bras, etaient ra})[iortes : a gauche, la ligne d'union ost dissimuleo sous un

bracelet en til tres^e: il ne semble pas qu'il y ait on do bracelet a droite. Sous

Linfluence du temps, les pieds de la statue so sont dessoudes du socle: d(^

memo [)Our les soudures du bras. Le bras droit etait tombe a cote de la sia-

lU VAMuwick-XVuoth, Cnialofjue of the Greek q Fr\nci^ Hill, Calaloijue of the Greek

coins of GnJnfio, Gftppadocia aiul Syrifi in the coifis of Phcniria in the llrifibh Museum,
British Museum, Loiidrrs, IS99, p. KJO, 74; L(nidr('s, 1910, p. 179, ip' i>t7

;
pi. XXIII,

pi. XIX, fig. 8. i’i^. 14.
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tueltfi; il est possible de le remettre Jans sa position oxactc qni etait cello

de I'accueil, la main grande ouvorte. Le bras gauche etait ramene contre le

corps, la main ouverle masquant le pubis: lorsquc le bras s'est Jetache, il

s'est deplace sans tombcr : I'oxydation a fail son (cuvre de farun quo la main

est maintenant fixee un peu plus ecartce du milieu du corps qu elle no 1 etait

reellement. La deesse ontiercment nue se tient debout sur la janibe droite. la

jambe gauche etant legerement flechic ; le buste va en s'amincissant jusqu'au

niveau des seins, ou la poitrine un peu etroite presente deux seins moder»>

ment developpes et separes par un espace moindre que leur diametre. Sur les

epaules legerement tombantes pendent les tresses de la chevelure. La tide

un pen penchee en avant et a droite. de profil grec. otfre une grande

expression de douceur : les cheveux, separes par une raie sur le sommet de la

tete. s'epandent en ondes sur les tempos et tinissent en un chignon has place sur

la nuque. Deux hautes coques de cheveux se dressent surle haul de la coiffure.

Comme la statuette cdait couchee sur le dos dans le sarcophage, la tete

touchant la pierre, alors que les pieds fixes sur le socle etaient un peu plus

eleves, le bron/e. on contact au niveau de la tfffe et dos epaules avec les

liquides provenant de la decomposition du corps, a etc empate par un enduit

marron et luisant, sous le(]ucl se retrouve la patine. Ce bron/e. dont les pieds

sont bien traiti'S. mais a qui I'on pourrait reprocher un peu de longueur des

membres snperieurs et des mains, est d'un modele asse/ sommaire ; ce n'en

est pas moins une piece d'un fort joli effct. Le socle, rond, haul de 0 m. 031,

large a la partie superieure de 0 m. 0.3o. a la parlie inferieure de 0 rn. 06.3,

est creux : il est intact, sauf une legere felure a la base. Le plateau superieur

est reuni a la base par une gorge ornee de stries horizontales en deux ou trois

points.

Cette statuette, une main largement ouverte et faisant le geste d'accueil.

I’autre ramenee sur la region pubienne. s'apparente a nn bronze de la Col-

lection De Clercaf (pi. Vlll, n" 43). Le type se retrouve dans le Repertoire de

M. S. Reinach D'autres statues, qui ont la memo attitude de la main

gauche, tendent egalement le bras droit, mais liennent une pomme au lieu

d’offrir la main largement ouverte.

(^1 Repertoire de la Stntuaire grerque ei romaine. IV, "2® edit. 1913), p. 21d-219.
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J*ai quolque pou insistc* sur cot cnseniblo qui, par la presence dos mon-

naios datcos, nous permot (1(^ sillier dans le temps les dillerentes pieces de ce

petit mol)ilier fuiu'ualiM^. II a le imu-ite (Tavuir trou\<‘ eu place. On man-

quait jusqii ici <le rensei^aiemerits Mir Irs conditions de la ibY'uuverte de cos

bronzes qui proviennerit eii geniM'al de fuLiill(‘s clandestim*s.

Tellcs sont. en rdsumiA les d('*couvrrtes d(* la iiiis->ion de 11)20. Cette

mission a pii iH]*e rdalix^e grace an concours do Cliainonard, alors direc-

teur du Service des anli([uit(‘s. que je ^iii^ lieureux de launereier ici.

D(*[)uis mon dcqairt de Saida, de nombreuses tiamvailles ont (de faites dans

la region. M. Xirolleaud vent bieu me communiipier la pliutographie

(pi. WWll et WWIll) il mil' 'tatiK' ot de plusirurs 'iii'ciini'n^ de vases

d'e[)0([ue roiiiaiue. du t\[M' de eeux quo les fouillos de li)li out fait si fre-

quemineiit dikuuvrir, niai> en fragments. On y voit la dmaiiere evolution de

la jarre eananeenne et la jaive lennini'e en pointe a 1 imitation des jarres

romaines.

La [il. X.VW 111 re[ir(iduit la plinlngraplde. faite par le sei vice des Anti-

quites. dune petite leire cidle IrnuM'e eu I'.Mi ;i A\aa. el d('(•|•itl' dans le

compte rendu de la mission ip. liii. Celle leriv euite [»eut eliv ra[q)roelie(‘

de cede qui a ide deeuuverte eu I'.ldO au Teiiqile d Lsh luuni et ipii est df'erite

ci-dessus.

G. CONTE.N'AIJ.



LES LNSCRIPTIONS I'HEMCIENSES
DU TOMBEAU 1) AHIHAJI. UOl DE BYBLOS"’

PAR

RE^E DUSSAUD

1. L’ePITAPHE d’AuIUAM, ROI DE BvBLOS. TeXTE ET traduction. 2. CoMMENTAIRE.

— 3. Date du teate. Inscription du puts. — 4. Ju^TIFlCATlON de la date par

l’ecriture. — 5. L inscription du ROI Ariba\vl. •— 6. Evolution de l alphabet

piiENiciEN archaioue. — 7. Le nom des lettres. — 8. Origine de l'alphabet

PHEN iGiEN. — 9. Diffusion de l^alphabet archaioue.

M. Piorre Moiilet a consacre sa Iroisionie cainpagne de fouilles (^1923) sur

lo j?ilo de Bjblos a explorer Irois lonibes remontant a la Xlb dynastic eg\p-

tienne et, en dernier lieu, une lonibt' (li\pog«'‘e V) ijui a ele creusee an temps

de Ramses 11. Les ren>eignemenls h'S [»Uis cireoii^laneios, qui aient encore ete

donnes sur ces i’ouilles receiil(^s dual les resullats j^ont si brillants. se troinmit

dans la correspondance adre^x'o de P)yblos par M. Monlet a M. R. Cagnat,

secretaire perpiHuel de I’Academie des Irr^criplions et Belles-Lettres et

dans les Camples rendus de cette compagnie

Au cuurs du deblaiement dePhypogeeV, un premier texte, en caracteres

alphabetiqiies plienicions. etait apparu sur la paroi sud du piiits d'acces,

environ a mi-hauteur. Pui-;. quand M. Montet fut entre dans la cliaud^re fune-

raire, il decouvrit. sur deux Lords du eouvercle d un superbe sarcophage

en pierre, une inscription gravee dans les nnlmies caracteres queceuxdu puits.

Des vestiges archeologiques qu il reb'va, il conclut immediatement qu'il se

trouvait en presence d un texte phenicieii do 400 ans plus ancien que I'ins-

cription de Mesa \ous dirons immediatement tpie nos reclierclu's con-

lirment cette opinion (jui iu‘ lut pas sans causer <[uelque surprise.

.q Communication faitc devant I'Acailcmie

des Inscriptions, le mars iy::4.

Publico dans Svna, 10:23; p. 331 et suiv.

Sciiuce dll 21 mars 1021.

t' Momj r, Leltre a M. le Secretaire perpe-

luel, Syria
y
1023, p. 342 el suiv.
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Aprej5 avoir dorine la traduction do rcpitaplie et un court coininentaire,

nous discuterons la ([uestion ^i importante do la date, nous etudierons les par-

ticularitc'i do 1'tA‘rituro ct nous lerminoroiis par qu(d(]uos cousiddrations sur

t'aspoct nouveau (luo prcnd le problcme, toujours ouvert, de Torigine ot de la

dilfusion de Talphabct.

1. Lepitaphe d'Ahiram, roi de Byblos. Texte et traduction. — M. Montet a

mis ol.)li^u(*amiiii‘nt a nutro dis[K)sitiun un e5lam[)age doiit nou^ donnoii'^ uno

roprndiudioii aii Irail ( lig. 2) rl rimage [)b( )lugra[dil([ue
(
[d. XXXIX-XLI)

invorsid' — pbutngraphii^ dii r<‘vris do r(‘Nlaiii[)ago. Xoiin ro[)rndiii>(Uis au>>i

uno bonne cupie prise sur [ilaee [larAl. Moiilet 'lig. I . copie qui lui avail

[)(U’iiiij5 de riojoiinailre sons de la [reiiiidiai ligno et do degagor lo nom <la

(bdunt. I. i[i>criptiou cuinuieiico sur un {)etit cote :

Elle coiitiiuio >ur le grand cbld‘ eii une >eule ligiie :

nnr
!

I
-X

: I 1

7 -rr

r:--
I

N-r'
i
z:[:jrz

1 |

z:"'2z I 1

“V
1

n-2 .nn:- ! ---
1
NZZ

1
-zrnn

j 1

-)

1 . Ijfphr sh(f (il
.

Ids d Ahn'U}n, rf)t dr Hrhal. a fait cr surcoplmyr pnio Ahtratn,

son prrc, conanc sn ihonrurr pour i'flrrmir.

1. El Sill esl I un rot punni Irs rois. on tin (jonrenirnr pnnni les ijonrcrnrnrs^ qni

drrsse le caniji conlrr (Jeljal el ipti d‘ronrre cr snrrophirje sons Ic dalbffjr. Ilntor (sern)

son jiiije : Ir irbnr dr soa roi se renrer^rm rl In drsfrnrtion fundra snr Eehal tnndis

(jue Ini il(‘ prolaiiatiuin rjj'arrra rrlie uKcnptitjn n fenirre f '!
) de f llinles (

2. Commentaire. — Ligne 1 : 7 •'x dr^sigin^ lo sareopliage memo, coniine

(jrnrse. r. 2b i ---x ) et dans riiNcriplion [InuiiciiMiin* d(* Tabnit.

Toub.‘foi^. dans celt(‘ deriiidre on lit 7 j-'xn avoc I'article dovant b' nom (jui

pn‘cdd(" \o didnoiNlraiif : (ui lu^biMMi. on dirail

-

t- j-^x.": avoc deiiv lois l articb^.

L'epitapho (rAbiraiii n'ost pas suftisammont bjiigm* poin* pmamdln* d'afiirmer

qui‘ la languc‘ [dnuiicieniie n'u^ait pas encore di‘ rarticle : mai> il e>t launai-

(juable qu‘ou no 1 \ troiive pas une seule foi> et il taut voir l;i un trail d*ar-

chai^me. Encore a Tepoque per^e le [dn'mlcien n'eiiqdoie Earticle (ju'avec

une certaine reserve : SchrO(‘der a calcult* (jue riuscriplioii du sareopliage
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d'Eshmounazar, longue de 22 lignes, n'olTrc que 5 exemplcs do Particle,

alors que Phehreu I'aurail eniplo\e 28 fois. Dos la stele de Mesa, Phobreu

I
^Lo ^ Cl ri t; P, /p z, < / _ - q ^ O;.' I

'

S

L^^\)yi ~^
f k: 5 y ifi'rS : i K ^ ^

i

't ^ -r '3'^;'^'^ ^'7©

3

FiCr. 1. — InMM'ipliuTi dti ^,irc< ijdiaiio d'Ahirdin. Copio do M P. Mnutot

notait pouraimiipnl rarticlp ( 18 foi- sans It.Miir coinple dus re>tUulion>), iiioins

cepeiulant (jue iie le feruiil lt‘> reJacipurs hibliqiips tardifs. On s't*\pli(pie que

la poesie li(M)rai(pie, consiu-vaiil des arcliaisiiies, pin[)loie molii^ rarlicle que

la prose.

11 est curieux (jue les Israt'dites, ayant enipninir* la langue phrnipienne,

aieiit precede les Plieidciiuih tlans ru>ai^e eouranl de rartielie (.’/e>t a se

deniaiuler si cet u>age idaurail pas ele iutruduit dans la langue cananeenne

i S'
y
Uk

i

9

iVJ-i- 3+1 3 0^ W^l ^001^1 + S+/^I K y !^S 1 / ^

Fir,. 2. — In«;criptinn dii s.trcopliaoiP d’Ajiiram FaC'^imilo d'apro^ Testa mpajjo.

par ces nouveaux venus qui en auraient eu la pratiipie dans la langue. proba-

l)leni(‘nt un dialecte arabe, parlei,* par eux avant de pt'^netrer en Canaan. Cer-

tains de ces dialectes, coniine le safaite, iK.daiiud. en (diet. I'article [lar un he.

Le deinonstratif dons le textt^ dWliirani est t on la tonin' laud’urcee 'j' el

cola indislinctenn'nt [)uisque nous trouvons ruin' el I'autn' forint' rattaehees

— \

.

S \ u t V

.

I-
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au iTionir n(.)iu On imYtohm* diMix dii (ininon>tratif dans la stele

(leBxblus \CIS. I. i ). *; di^parail d<} rusa;^’t‘ eii (dieiiieimj. tandis (jLi’il

se een^(‘rve eii ariuiUMMi ^nu> la Inrnic (Mi][diati([ii(‘ r:::- b)n n(‘ li' i‘(*n(‘ontre pas

soii>la >(‘ruiid(‘ forine li(‘l>riMi. Keinartpion^ (‘iicure quo ](» trait de S(q)aration

e?.t [daei'^ iei (‘nice le suh^tantif et le dianon'^lratir : iin >areopliaire. relui-ci,

a Tait... »

Le nuin dii roi ([iii » a fait ee saren[)haue » e^t-il a re>litn(‘r Itr)baAL

conime La pmi^e M. M()Tit(‘t ot eonirne nuii^ Lavon^ suppns('‘ apres Ini tout

coniine li' roi de Tvr. inmitionrn* dari^ I [hfis. \vi. 31. nuin rendu Tahalu en

euneirorin(‘ '/

L est iin[>a;:'i* n'es| p is |‘a\ orable a e(‘tt<‘ bMdurin ear on \ n^levi^ bes Iraees a

pen pres e(*rtaiMe> d’lui ^/nnrh au lii'ii du hi>\ Si uous soinines pas vieliine

d’uiiiMlliisitui. iiMU- ero\()ns a[M‘re(‘Voir I (dibiient (Lun ph
'

et aus>i quebpies

lrae(‘^ d uii ah-jfli. Dans eo eoiidiliuii^ il faudrait ]ire A[)lia^ba al 1(‘ noni du roi,

OU inieiix Ippliesba al. " l!a al lait ees'^rr

Le noiu du [>ere. Abii'ain. « luon Irbre est idioi' esf (‘i^abunent de bonne

IbriiK' canamaMUic : on le reiieontri' daiis l'\. 1\ coniine eebii dbiii tils de

Ibuijainiii
'

’

. au^^i daus les texles ass\ rieus sons la transcription Ahiidtiic ou

Ahtrdfiui "
. II n es{ pas ciudion que ce sop li^ nieiiie non) ipii' Ilirain. [diis [n*o-

liablininuit IJiroiua eaiisi'di' lairansi/rqdion ass\ riiunn^ IhiHinniH et de la traris-

cri[)lion j^o'ecipie ix'-pcoao; 11 s(niible (pi(‘ IJiroin >(‘ iMttacln* a la racine

hanim

;

mais d tlillicile. mi pri'scnce dies Irarmcriplioiis a^sxrieiine <d

li'reeqne, d aen‘p[er 1 opinion de AL Ld . Ivoniii ’’ qiii licnl [loiir aricimiiie la

\oralisation dii livn^ <b‘- bhroinqin^s : llniirani. II n \ a \ rais<Mnl)lablenien( la

qiLune eoiifiisinn ^nM[dnqiie. rr.‘qnefil(.^ a bussc iqioque. enli*e tjtnl et rur. [1

noils scinble qne Ir noin [iru[ne llmiraiu doit disparailn' des Icxiqiies, cardans

J (An,, \iii. 3. il coiistiliie utn^ ineprise cviibuite [lonr Ijoupbain d apnes

Ae////urs XXM, 3!L

nzx. Jus'in’ici b' sid'lixe dc la Iroisit'niii' pci’-nniic inasc. sinir. n'etuit

e r* (Ir I \i 'iiti'ime ilf'o

''fSun’r liu ! »- niai "

' \Vi^l la 1 I. !\A L \i a')T

' Aoiithir.s. \\\i. ‘S, ji ivslil ui'T a.ai- Ot’/a,

\i \ I. d 1 . ci I 0// , Mil. I

'

' /iMMi i;\ . !\ \ /’, a* p iSj

“
\j{ ::[<ipllir Ilir’tlii 1 \, lU .di.

nr imii plii^ anciin tlniih*.

' K. K i.nm,, llchr, n, Arafu. W 'frlrrbuth.
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pas a[>[)ara on [)ln‘niri*ui sons la loinio (I'uri hr, lAi dt'lioiN (1(‘ J)\lil(>'> ot (l('‘ja

(Ians 1 iii^c!'i[d inn (ii‘ Kaliiiini. ci* siilli\(‘ (*^1 f/nil : l\ lAhlu^.a 1 CiMupK' d(‘ la

st(‘l(^ do ^ (dja\ milk ( ^7N. i. i . il (‘^t nnh'‘ [oif /v/r comim^ daii-> l lhdii’mi (das-

si(.[uc‘ : inais si cotto l<‘tlj‘(‘ (‘>1 (‘u plndiiidmi . od'^t (|u dn pi-oiioiKaiit (tr,

non u, Co ur (_^st inn* coiilrarlion dc uhnn dunl nou> a\(m> ici la iiotali(m, lout

coinnu' dans la st('d(^ d(^ Ali'^a.

rr. Eo s(‘ns n'(‘st pa> d(nit(‘nx td pmd tirm* do la raoitn* r'C : iiiais lo |(‘rm(‘

C'st nou\(‘aa dans ridto arcoption. Lo h
'

ipno'^t aita(di(‘ a o(‘ mol no jumi oIim^

([no le pronorn ^nflixo d(‘ la li'uisiriiio [on^oiim^ ina^o. >irm’. Ea nolion do la

« mai>on d (d(*rnilt'‘ '

^ (wt done anoionrn' mi Svriio M. Moutol mo fail rmnar-

qu(‘r (pi olio ooiTOspond a Tcxpro-^-ion (‘U'vpIimuM' S-i n-t h h, « hahilalion

d(}tornild » <of. alcdo; oE/.so; dans I^ionour: in: Sicii i:. 1. .')
| o

I.iffne 'j. — 'X". Ea oo[nilo drda(di(‘(‘. on poni Inditia* mitro plu^ioiirs valour^

ponr dx. Ea [>arti(‘iil(‘ d(‘ d(dons(‘ i‘\i^'m*ait. imnuMlialoimMit a[M‘o^. iiii \oi*l)(‘.

Aons pro[M>>ons dolin^'^x. dhuf, h >i », ooidraolion (d im (d d(‘

A

ol hion ([lu'

i.*e t(‘nno n ap[>araisst‘ (pi’a l)a'^'>(‘ (‘[)0 (|iio -
. E (">1 d aillmns lo ^ons attondii.

pr. oo tili‘(^ rmii'oniro ddj i oomnu^ ulo'^»‘ dan^ li'S laldidlo^ did-Ainarna

sons la formi* zfiLnii < 2oi). IE (dans^i dans la dddnaua* an Ea al-ladiauon i E7N.

1. o' on 1(‘ [H‘r-^oiinau'(‘ a[q)arait ooinmo uon\(n*mMir do idarthada^lil ilatinm)

sou^ Hiram 11. Dans Isaio. win E'E 1(‘ tDn.‘ do ^ tLt'n (‘^1 donn('‘ an '< maiia* dn

palais 0 . l)ans 1(‘ ii’ra\mira ^aiit''‘ 1(‘ Lnjih,

S(‘ns n(‘ hEms{^ anonn donlin mai> 1(‘ mol (‘s[ inaniaui.

Xon^ rmioonti-m'oiiN la roiano E(‘ oa^ n (‘>t [am 1(‘ mrmie (pi(' [lonr 1(3

d(‘mon>lralir t ol . car [mnr colui-id noim avons dmi\ fonm'S distimdos,

landi-> (pi(‘ cd'^t la im'nn(‘ [n‘(‘[M>sili(oi (pii o^l (‘crilo d(‘ dmiv ra(;oii^ didoiamE's.

1. ai'al)(‘ comim* 1 Indirmi i nolammmil h Iddal con^lrnil i alh^slcid (|n(‘ la foniH^

anci(mn(‘ o>t ///////; mai> [muii* (‘m*ir(‘ an d(‘ Ahiiam. il fallait (pn‘ la

{(rononcialion fnt dlt. I.a i:ra[diio ipron i-mnaniln* ici — (d [amt-dlia/ anssi

inscr. d(‘ Kalanin 1. 7 v[ S — ii(‘ pmd idro ([n'uno ^nix i\ anco di‘ 1 (’‘[K_)([n(‘ on

Ion proiioncail ahn/, D'on la contdn^ioii ipi a\(‘c mdE' iimcri|dioii non^ ndUEd-

j^nons [las (mcor(‘ Evs [n*omim> t(mi[i> do I dcritnia^ [dndiitdmmm

'0 /0-( Ml, o ;
C/S. 1. 1-K Fi't'qiHMit filh’t vnii’i )), (l\‘l-Aiiiariia, in* so

on paliuN ivnn'ii pniir (h'-iLinta* !(» Inmlit'aii. rrlroiixt* qii'a liio-i' (qioqin' nlhm dan^ hninrly

I*' E>‘> /Eo‘a.>/r. vi, (: E^fhrr. vii, i . I)r mi'tnr II, dl,
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S:'\ On reinarqiiera Tusage du vav con'^ccutif, II s’agit du verbe nSa qui,

notaniinont an [k'L a Ir sons do docoiivi*ir. inottro a nii Ainsi Micliee, i, 6 :

(' je [iiollrai a lui ses fondations ». lei. il ^‘agit do ddtorrer le sarcophage.

Kii Indirou. co mot sign die line dalle g/mdraleinontla dalle da seuil,

mais aii-isi le linloaii quand oolui-oi est constitue par um' piorre (Amos, ix, 1 ).

loi. lo mot ost [nds oolloLdivoiiient ot dd^igne le dallage ( hebreu : n.^epha ou

mar<cpl(e() qni, prdoisomoiit, reoouvre los puils furidraires dans la necropole

rovalo do Hvhlos. Le meme sens de dallaga^ convieiit a un texte phdnicien de

Tvr — on a era qiLil s agissait d un ba^sin. — ou il faut comprendre lignes

1-2 : (f iioii^ a\ons fad oe dallage on pierros do Tyr », ot ligiios d et 6 : « la

inoitid de ce dallage

no pout ro[)res(‘iiter quo la ddosSi^ llathor, deja renoontrde sous cette

forme dans L7N, 1, 2dd ot 2di, aiiisl qne dans la graridi* inscription de

Maldai*. On v loconnaitra nn bmioignago nouveau de 1 identification fort

ancioniK' d(‘ la Ba alat Oobal aver Isi^-llatbor.

rrzZ'C '2 olfjM^ line difticultd. L(‘ plus sini[)l(‘ serait do oompnmdre « son juge-

ment. son arn'd », cVsl-a-dire : a ILilor irendra) son arret »>, carle texte de

barret suit. 11 ost co[M*ndant [ten vraisomblalile qu on ait, dans ce cas, sous-

entmidu b‘ vm'be. Mimix a ant su[>[u)>(‘r un [)arlici[U‘ pirl on porl (d'apres Job,

IX, fd) : Uator le jiigeaiit >s c'ost>a-diro le (diatiant, puis vieiit le texte du

cluUimeiit.

qz:rr;n. do la racine est un im[>arfait troisieme pers. bdu. d'une forme

verbale identiqne a la huitidine forme arabe, cYst-a-dire line forme hiphtacl

an li(Mi do Vliitp<ni habiluoL Deja uiio parlicularitd du mdme ordre sddait reii-

contridmlans la stdli* do M<‘^a oil olio [Kunad [cissor pmir im araliisme

Mdnio, (db^aiail ^or\iaAL Jalm [anu' cinib'^bu* 1 antlnudicili' d(* ootto inscrip-

tion. Lola [uouvm uno fois d(‘ [ibis, combiim il (‘st inquaidont d incriminer

ranthonticiti'‘ di' la stdlo tli^ Mesa mi irnmpiant les difficultds du textiv puisque

collos-ci >0 rosohent [)(‘ua[)ou,a niosuro qui‘ [irogros^o la coiinaissaiice de la

lanuue

Dll nouvol exmiqde ([ue fournit 1 insmiption (rAhiram, il rdsulte que la

(0 Cli- KMO>T-( i v>>EAr, d'Arcltrol. l/fVwr, 1. 11, ir>, etr.

oravU., 1, p. 8^ et ^uiv.; cf. CooLL, Muniunenls palestiniens et ju-

n^’ 8. dai/jncs du Louvre c p. 10.
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forme recllo, ancionno, n‘est pas YhitpacI mais Vhiphtael. consorvee en hebreu

dassique dans los voiTes a premiere radicale sifllante. Ain^i. ee ne sent pas,

eomme les grainmairiens renseii^'neiit. les vtM*l)es a premiere radicale silllante

qui ont subi la metathese. mai^ au coiilraire. les autres en prenant la forme

hitpacL Les dialectes eananeens, tout au luoins l elui de Hyblos. se confor-

maient, aueieniiemeut. sur ce [>uirit. a I'arabe et a Uas^} ritm.

nz’"':: nd: le trone de son rui ^oit le roi du gouverneiir. suit le nouveau

roi de Gel)aT

xnv vise le profanat(‘ur. De cette graphie. il requite que le pronom de la

troisieme pers. masc. sing, se pruiioiirait huini,

7 n‘2*. Ces mots iie soul pas>e[>an'‘s id Enupeut liesiter a coupm* ainsi :

le verbe pouvait I'dre Notre leidure se fonde sur le sens primilif de ^epher

conserve dans les evpreb'^ions he^^tphtr « par lAu'it » ou padcY seplier k connaitre

Pecriture, savoir lire Dans Xoiuhres, v. :23, le pretre met par ecrit, ha-sephev,

Timpivcation, id ensuite Petface, muhah. (lan>Peaud).

est de lecture matidaelle rertaine : mais nous ne truuvons pas de

sens satisfaisant, Le premier mot pent s'(*\[»liquer comme une rinluplication

de « bouclie. ouverture » : cf. de l^snmncs. CXLIX^ 0 et Uaie, xli, 15.

On attend ensuili' la mention du Shcol un cnjuivalenl de Yarallu l)ab\lonien.

Dans une autre voie, on pourrait comprendre « tranchant » au lieu de

a bouche 9, e'est-a-dire que Pinscription serait effacee par le tranchant d'un

instrument
;
mais la preposition serait he et non le,

3, Date du texte. Inscription du puits. — La date du creusement de I'hypogee

Y, la date du grand sarcophage qu*y a trouve ,M. Montetet la date de Pinscrip-

tion gravee sur ce sarco[)hage sonUelle^ contemporaines ?

En premier lieu, onne saurait douterque 1 inscri[»tion est contemporaine du

sarcophage, puisijue Ippheshadil diAdare avoir fait le sarcophage. Si celui-ci

etait remploye et si 1 inscription avait ide gravee lors de la reutilisation, la

formule serait loute dithTente. ainsi qu'on pent le coiistater pour Pinscrip-

tion de Tahnit. Done, sarcophage et inscription sont contempurains.

De plus, il nous parait evident — cependant nous examinerons dans un

(O Cf. Eri}(h\ xxxm 32 et 33; Deutcr,, i\, LaboU(^ho du sheol dansPo-aume’5,c\Li,T.

4, etc.
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instant Topinion contraire et en montrnrons 1 inipossibilite — que la toinbe a

etc nrniisbo pour ce inagnifique sarcophairn, aiitromont (lit pour Ahiram. Les

liuniuuirs (A le culb^ quo lui rund >ua fiU. l[)ph(‘sba'al. couqM.u taioiit C(.*rtaino-

iiomnnt en [)reuiier li(‘U. lu rnMHOiiuuil d uiiu t(juil)(.‘ bi(:?n a lui. Or, 1 b\p(3t;'ee a

foiirni do la ceranii(|ae nnoiAiit^nne IusIimu:* id de la o('‘raniiqu(‘ cliypriole i bols

chvpriotos a dOjur on ochello) dont I’as^ooialion (“aract(d isL* la S(*oondo moitio

du dou\ii'*rne niilbuiairo a\ ant notro ore La (*draiui(juo inyoiAiioiino nest

pa^ d('*j^bn(d*(*o. niai'^ onoori^ do bollo fabri(.‘ali(Ui. I n i\ oiro inycdniini liunoi^ne

au^^i que nous no somuu‘^ pas dans b,‘s drrnior> tiuiqis dii ^(u-ond luillbnaire :

lo laiiroau qu'ou
)

voil ra[)pelle do trds prr^ oortain laiireau dos oj'dobros

cuupos do \ a[diio ([ui. on sdui suuviont. out (d(^ lrouv<‘(‘s dans uno toinbe a

oou[)()I(\ 1.0 uritlbn qui (booro oot aiiiuiaKi^ rotrouv(‘ ^?ur d autri^s inominionts

bgiuMis. tols los ivoiro’^ trLukoiiii troina'^s dans b*^ toiiibo-> IT (*t Td ([u on s ai*-

coi'ib^ aN(‘o 41. LouLon a [daciu* au\ >i'‘ob‘s. Mai^ lo^ iv()ir(‘s d Knkunii.

(pioi([iU‘ rou>tituaut d(‘ luxucux uianobo> d(‘ iniroir>. att(‘^t(Mil un art d(‘i4‘<di(‘r(‘

surlout dari^ l(‘ traitiuuont d(‘^ tauroaux, ot la [da(piidt(‘ ib* IRblos (*-^1 ('ortaiuo-

iiioiil plus auci(*uu(‘. (As iiidioalions (auioordout (d (db‘s >out pr(Md^(d‘S [)ar la

dboou\(ut(‘. dans bi toinb(‘ d Abirani. d(3 doux \asi‘s d'albatn^ an noiu de

Raiusbs 11. rundau>l(‘ puits,! aulro dans la (diaiiibn* ruu»*rairi‘ (db*-iii('Mm* '

A

On on dbduira sails (ju il puisst^ >ubsis|cM' la moindi i* iiunu liludio (juo la toinb(‘,

ot [»ar suite 1(‘ sai*(‘(j[)liaji:o ot son iusori[>tiori. sunt dattA du xiir' circle a\anl

notro (^ro, vraisoniblabbuiUMit do la s(M*onde iuoili('‘ d(,‘ oe si role.

Sou^ a\ons tonu [loiir (A idont (|U(^ rb\[)oaa4* avail (d(* (U imisi'* dans l intini-

tion (Lv ont(‘rror Ahiram. mais il i‘>l pr(dji(mx dbui IroiiviT la coritiriuation

dan^ Liusoription. simple uraftito, uravib' Mir la [lariu >ud du puits, viu-slo

mili(‘u do la liautmir. Si nous (njmpnuions bion oe lexl^e il a (do (‘orit [)our

em[)b(duM‘ la violation ib' la lombiM il ii(‘ [nuit done ('dr(* altribm^ aux violalimrs.

On a du 1(‘ Iraoor au (*ours dos promim-s travaux, [(robabbuuoiit (jiiand la

(diambr(‘ funbraino (bdinitiviumuit torim^o. on prit snin do ooiubbu* b‘ puits.

Arrive a mi-haulmir du [mils, b‘ olud di* r(bjui[)(‘ aura i4 rav('‘ oott(» formule.

Or. bos oaiaudonos do oi‘ ^ralliti' soul id(‘nti([U(‘> a (amx do rins(‘ri{dion du sar-

copliago irAbiiam, On y veiaa uno rai>on (b^ plus p(nir i‘a[([Mjrt(‘r ootte der-

Voir nos (AviliSfiUons prehellcniquc.'i, '

i !• i ,
Nv/’/a. 192;-), d i'2.

2® edit.
.

[>. 2 ^7-289.
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niere au cle llainsei H el I’oii riotcra a (iiiel [tm'ul reciituiv ('tail dT'ja eri

usagf' piiis({iie ce graflite n est evidiMiiineiil [ta^ Tieuvre d'un ^ci'ilte.

I + O O /.

I

I

Fn. 3 — (.opic (Ip M. P. 'Nlonti.t

+ o<a'L

^ r+0 +"

Fig. i. — F.ir-similr tic 1.) pin itoy:rjphiL‘.

Voi(‘i le l(*xtp (]u (Fapres uno cn[)io (fiiX. i) ) pt iirio photo^^raphie

(fig. i) prises par M. Moiilot :

n nn :]

(X .Ins / Voii'i ! Id prrte \esl) ci-drssous. ^

Li(jne I. — rv". infiiiitif de s*eni[)loie frequeniiinuit san> regime ;

« a coniiaitre ». eomim* mms di^eiij^ : a avis »>. Ou bien on peiil siipposer svpher

comni(‘ regime sous-enteiidu et comprendre : a lire •>.

Lii/ne 'J, — re[)ri‘sente rie^brim Id/uv' cA inuntre quo lee do re dernier est

la oontraeliori de u + /.

"^"2 . si'qiarer. roiiptu'. didaidnu'. Dans la langiie rituelle cr e\clnr(\ expiilser »

pour cause d'impurete ou de violation de la loi, ce qni etait tout un. Ainsi

dans Ezra.x, 1<S. les IsraiUites qui ne se rendent jkis ala convocatinn des chefs

et des anciens verront lours biens IVappes d*ifitt‘rdit etleur personne exrluede

la couimunautr'. De meine Isaie. r\i,3. etc. lei. il s'agit de rexclusion d entre

les \iyants.

Cette menace n’a pas suffi aarrrderla ciipiditi' des violateurs. L'hypogf^e V

avail pilb* lors(|ue ,M. Montet Fa rouvert et cola e\[dique qu aver de> ves-

tig(‘S mxceriiens. il ait trouve. dans la tern^ dii [)uit>. des fragments de potmde

chy[)riote, caracteristiipies dii viP’ siecle. qui lixmit aiii'-i I fqioque de la viola-

lion. Aurun fragmiuit plus nu^ent n’a ett'‘ dtuunivert. Or. il est certain (]ue les

inscriptions de Tlnpogee V nc [>euvent doscendre ii une date aussibasse. Entre
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Tepoque de Rainses II ot le siecle, il n'y a aucun doute qu’il ne faille

adu[>torla preniiei’e.

Iinaginera-t-uii (jue. creu:?e sous Ramses II. riiypuu'(‘e auraitete. deux ou

trois ^ietdes apreN. vide de soncouterm et idargi pour reeevoir le sarcophage de

Aluram ? Le remplui ne portorait plus sur le sarcopliage, mais sim-

ploinerit sur riiypog»‘e. Aous verroiis. on etudianl ei-a[)res le lexte d'Abiba‘al,

qu'il faudrait placer cet aineruigoment outre lAqioque de Ramses II et celle de

Slieshonq. memo uii certain temps avant cotte derniere pour permettre a

recritui'e revulutiun (pie nianpie le pa>^age d'un texte a I'autro. Mais il ne

suflit pas d’l’imdtre une pareille hyputh«'*M\ il faul la demontrer. Si le travail

etrectue au \iu- sita;b^ au^^i bieii quo la violation du viii'-MO' sie(d(\ out laisse

de^ ttdiioiiis cerami(pie> tres net^. a iinnri rinhumation qu'un placerait au

xO siecle doit so lai'^ser ri^connaitre par les vases qu'oii a deposes avec le

murt. Or. on ne trouve aucun vestige de cette epoijue.

4. Justification de la date par Lecriture- — Si (riieiireuses circonstances

ri avaierit pas pennisaM. Montet de datiu* exaetement >areopliage (d inscrip-

tions. du inoins I'examen de ces deruiere.s aurait surii pour elablir Ires nette-

ineiil leur anttdiorite a riii^cription dt^ M/>a. Les mots >oiil ^('qiarf's jiar des

trails \erticaii\. [n*env(^ indiscntable d(‘ lnmli‘ an!i(piile id 1(‘ menu* [irocidle

(‘st (‘iiiploy ‘— 1(* tiNiit d(‘ M'pai'al ion est pen Let re d(* di iin‘n>ion plu^ i-tdluile—
dan^ le t(‘\te d Abilia at appartenant, cumme iiou> 1(* Aerron^>. a la sc'cmide

moili('‘ du \' circle. L(*[M‘nda!d . a\i*c ci* s^steme, il
^

a indecision Mir la lin

d(‘s phra-o. Anssi iTe'^l-il pa> surpi*enant de ](‘l(*M*r daim la stele de Mesa,

peu a[»re^ le milieu du ix'* siiadiu iin progres notabb* qiii. lualbeiii’eusemont.

lie >e mainlieiidra [>as et ipii con^iste a sepai'cr lo iiud> par des [mints el les

[ilii'a-'cs jiar d(‘'' tiaits M^rticaux. Ln s(‘cond liiai. la c()m[Kiraisori d(‘S caracteres

al[diab(di(pu‘S graxi'^ sur les iiioiiiimenis d'AbiTam et de M('*>a est divisive.

Meim* les lettres qui. dans Tun et Lautre texteu oilrent la plus grande res-

semblance, ne lai^simt [las de pr('*senter quelfjue dillerence. Ainsi le vav du

sarco[diag<‘ (rAhiram pn^senti^ generalemenl une incurvation dans le bas de

la haste, et cela dans un .'?en^ oppose a celle qu’il prendra [>lus tard. De meme,

la haste du resh est [lencduV dans le sens inversi' de celui quOn adoptera dans

la >uite. La de Me.^a ollre ici un etal intermediaire outre l inscrijilion
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cTAliiram et les textos sidoniens d’epO(}uG per^e (Tahiiil. E^hnioiina/.ar) : la

haste est verlicalc. Pour d'autres tolles Yalcph uu le kaph. rdcart ontro

Tinscription d’Ahiram et le stele d(^ Mesa est beaucoiip [>lus grand i|u‘entre

eolle-ei et les textes sidoniens d’epoque perse. Ainsi done, dii [K)int de Mie

pal(*ograplu(}ue. I'espace de quatre sieeles (milieu dii xnr ^'ieele et dale

tres approchee de Pinscriptiun de Mesa) ([ui, d'a[)res les eoiisliilations d(‘

M. Montet. separerait Aliiram de Mesa, se jubtifie parfaittMinud. On im jiigiu'a

iiiicux par une etude comparative des inseri{)tions areliaPpies (piand nous

auruns examine un texle connu depuis longtemps, mais qu on ii a pu

jus({u ici situer clironologi(}uenient. Nous allons voir qu’il e^^l d un sieel(‘

plus ancien que la stele de Mesa.

a un(* trentaine d‘annees. M. EoeU-5. LInscription du roi Abiba'aT — 11 y

ved sauva des mines de B)l)los.

exploitees en carriere. un frag-

ment portant des signes liiero-

glyphicjues. notamment les ear-

touclics de Slieslionq I. (d trois

lignes incompleles de earacleres

pliiMiiciens. Ce lexte fut })ul>lie

par M. Clermonl-Ganneau

— dont nou> ja^produisons

(pi. XLII) l’(‘staiiipage aujour-

d’hui depose a rinstitut. — [)iiis

repris par M. Lidzbarski inais

on ne pouvait a cette epoque en

reconnaitre tout Pinterfd parce

qu on confondait le kaph avec le

shin de forme reeente.

Cette correction faito. non

seulement le person nage mentionnm

Complesrendns de I'Acadanie des Inscrip-

tions, 1903, p. 3T<S el sniv., et Uenieil dWrrii.

orient., VI. p. 74 et suiv. : vuir lieperl.

d'epiyr. shnit., ii° o03. Ce fragiiK'nt mesure

S'iRIA. — V,

Fir., j. — Ue^htution du socle <le la slalurtte

auquel appartenait le fiMgmriit, Lue>Ued

Abiba'al, change sa qualiti'^ de drogman

0 111 . "2.J sur 0 m. 22; il (*st t-n grauit gri< el a

(?t'rtaiiicni(‘ut ele laille eii Egypt e.

r-' EpUenieris fur senuf. Epigr., U. p. 107,

avec la rebtitiitioii : a C<‘ (ju'a crigc Abiba'al,

le
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;\

Fig. G.— Inscription d’ALiba'al. Fac-?iinilu de re''t:imp.ige.

pour celle de roi. mais toute contradiction disparait dans la forme des carac-

teres qui offrent une grande analogic a\cc I'in.scription d'Aliiram. Aoiis avons

done ici aussi uii texte plus ancien que la stele de Mesa, et des lors. il dovient

evident que le texte phenicien re-

di ge par lo roi Abiha'al et le texte

egyptienaucarloLiche de Sheshonq

soiit conteinporains. M. Muntet

nous a suggtMe que fragment

Loeytved pourrait avoir appartenu

a une statue assise de Sheshonq

et. en elTet, la [trojection agrandie

muntre rielleineiit le cote dii siege

d'une statuette assise avoc amorce de la cnisse du personnage, les jamhes a

droitt^ On pourra en jugei* Mir le erocpiis (UMaintre (fig. V)).

Tout ineertaiiie (pu‘ suit la neslilnlioii du texte. elle pimt se fonder sur

deux observations. D’aliord il n(‘[)(M]t manquer qiTnn petit nomlire de lettres.

(jLUie par les hierogh [ihes qui eouvruient celle fn(*e du siege de la statuette,

h* grji\eur a disjiosi* cumine il a [)u de rinler\alle outre les cartouches.

Ensuite. le roi Abiba al ii(‘ pouvait que s'assoeier a EoilVande dans le temple

de Byblos dTuic slatmdte de Sheshomj. l.e titre qu'il donnait a ce dernier est

fort incertaiii : il S(‘ termine par uii shin et nous no voyons [las d’autre resti-

tution possible que r;: pris souvent en mauvaise part dans la Bible, mais

qui se retrouve dans le titre de Aegus d’Abyssinie. Aous j)ro[)osons done :

Si]: qS'i
I

SliiK
1 1

1
c-v-i

I
Si: c[:r 2

Si: S^q-r Si: 3

1. Ont effort] Abiba'al, roi de Ge(bal,

2. Et le Suzerain] de Gehal lui Egypte a la Ba ala]t

3. Gebal et a Ba] al Gebal.

La Ba alat Gebal est bien connue. Quant au Ba al Gebal. sa figure est apparue

(Iroiuiian de la rnmmunautn des Giblites en Kgypto, ponr la Ra'alat-Gehal, pour le saint des

(iililites. ))
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dans un bas-relief de Byblossous les traits duJieu Amon, qualifie en egyptien

de i( seigneur de GebaU^^ ».

Quoi qu'it en soit de cette restitution. le fait interessant ii relever, au point

de vue paleographique. c'est quo Eiascription (EAhiba al. (Eiin siecle anterioure

a la slide de -Mesa, est manifesternent plus reeente que I’inscription d’Abiram.

La discussion qui suit le montrera nettement.

6. Evolution de Ealphabet ph6nicien archaique. — Le plus ancien texte phe-

nicien, ou celui ([u'on estimait le jdus ancien avant les decouvertes de

M. Montet, cdait grave sur les fragments de coupes, dediecs au Ba'al-Lel)anon

par un « soken de Qarthadashl c’est-a-dire gouverneur de Citium pour le

conipte de Hiram 11. roi de Tvr, pen apres le milieu du vue siecle.

Bien quo graven rm Transjordanie, la stele de Mesa doit nous representer

assez exactemenl I’ecriture plienicienne un siecle plus tot, c'est-a-dire vers

812 av. J.-C. Nous avoris vu (|ue la deilieac(‘ du roi Abiha al se placait un siecle

auparavant et plus anciens encore sont les textes Mijiilet.

Ce classeinent idabli, il res^ort du tableau (tig. 7) que nous avons dresse

de ces divers al[)luibels archaiqui^s ainsi que des explications ([ui vont siuvre,

que ces ecritures ne constituent pas des divergimces locales, mais les etapes

de I’evolution d un seul et nieme alphabet. (Adte remarque s'etend a d’autres

textes decoLiverts hors de Plndiicie, aZendjirli dans la S^rie du Nord et a Nora

en Sardaigne L(.‘S inscriptions do Nora >ont tres voisines de l inscrip-

tion de Kalamu (/(‘udjirlij a rapportm* a la tin du ix*’ siecb‘. el cela oblige

a ecarter la forme do sfnnek qu'on a cru decouM*ir dans un des textes do

Nora et qui n'a[)parait ([ue [)lus tard

Nous d( 3Vons meidiouner eiicort^ hi texte qu’on a appele le calendrier de

Gezer. Comme l a reconnu M. Lid/barski l anciennete de ce texte ne le

cede pas a cello de la stele do Mesa. MalheurtmsiMuent. nous n(‘ })ouvons Euli-

User ici parce qu il ne coustitue qu un exercice de s(‘rib(‘ im'xpfuaimmle,

comme en temoigmuit certaim^s me[>iises. La maladresse de Eapprenti

scribe n’a[q)arail [)as smdtMuent dans le mam[ue d’assurance du trace des

SlostEv, Comptrs rciidasde iAcadetnifuies Ocs traces cle la lettre sur C/S, I, 1-iE

Inscriptions, 1U'21. p. 107. sont plutot cetles crun mem.

r-' CIS, 1, ,144 et 145. Palest. Expl. Fund, Oaarl. Slat., '"16.
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lettros. (Ians la (liv(^rsite do formes dos het ou Jes mde, mais aussi dans le kaph

do la liii'iie d (lout il avail (Tahord prolonge la haste di^ gauche au lieu de celle

dedroile. 11 a (mlln coiniui'^ uiu" veritable hourde eii conrondant le vav et le/n%

])eut-(Hr(‘ parce (jue (‘es deux lettia/s sent voisines Ainsi il nous Cbt impos-

sihh^ d(_‘ fa ire (Aal de ce texte dans un tableau des ditlerentes formes de Tal-

phabet. Toiitefois. il dibnontre (jae recriture de .Moab, connue par la stele de

M('‘sa, ne dithYaiten rien de lY^criture conteinporaine usitde en Canaan, e'est-

a-dire eii Phenicie.

11 e>l dune (dabli que la pidaode archafque de Palphal^et phenicien, allant du

xnv' jas([iie vers la tin du viiV sit^ele, se caract(*rise par une reinarquable unite

de reerilure dans des pays fort (!doignes, d'autant plus reinarquable que cette

(d*ritur(‘ (Aolue a\(‘e le temps; mais elle (Aolue partout de nhune. Rien

ii'atteNte miinix le ixn oiineimmt, a e(dt(‘ (.q)oqu(‘, de rinlhience phenicienne,

1 aetivite du (‘omiiuu’ce [dudiieiiMi, I'emprise de ee peuple sur lout le pour-

tour d(‘ la AbdliterraruM' L uniti.'‘ de recriture plnmieionne, function

du coiiimeree d(‘ cetl(‘ [lopulation. nous perinettra d'en retracer revolu-

tion.

Vnlcph (h^s textes Montid presmite une forme inattendue. On nepeiit plusv

reconuaitre um^ tide de bieuf. tout au plus di^s comes et encore si^raient-elbxs

dissymidriques. 1 uin^ etanl droite, rautri' recourbid^ a son extndnite. Il est

done diflicile de voir dans le nom de la lettre al'^ph autre chose qudin appel

acrojdioiiique.

Entre le h^xte d'Ahiram et cehii d'Abibabil, une evolution livs mdte se

remarijiie. Ldisagiulu calame a ameru' a tracersans h‘ver la main Ics deux traits

lat(d*aux d(‘ la lettn‘. ([ui out aii>i cun:.tilu('‘ un anf^h* aign dont la pointe a

natiindlmnent did)ord(d sur la gauche, la haste verticale. Cette evolution,

conipli^teimmt achevi^e avt^c la stide de Mi'^sa. anndie a la forme classique de

Vairph d'ou h‘s Grecs out tire lour alpha. 11 en re>ulte que reinprunt de

ReiSMiinuait M. v\ kr-L wibekt, Ticviie

([('b Etudes ii(ir(’:<, Jl. p. (3i tU suiv., a

oini> i'iii.irriiiiHi-r liypuUiese ([ue (H'Ue lettre

euigiiiati<[ii(‘n‘[>nde[itait, dato variaiites, la

suite ehiflre^ il(‘ 1 a 7. Mai'^ e(*^ variaiites

lie (lepa<^^tuit pa^ Cf' quo nous coiij^tatons pour

les autres liUlres — eilC'^soiit exagerees dans la

reproduction de XI. Mayer-Lambert qui fait

menie intervenir des t raises de carac teres aji-

partenant a une iu'^eription plus aucienne
— et, pour les e]ufrres;2 et 3, nous devrions
avoir une simple repetition de ruiiite.

\oir X u/roK Bkr\hd, les Pheniciens et

l^Odyssee, "2 vol.
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VALEI

R

Ahiraiu

BYBLOS
rtn XIII' siecle

Abibaal

BVHLOS
fin X' siocle.

Mesa

vers 842.

NORA

tin IX* sieole.

Kalamu

ZEND.IIRLI

fin IX' siecle.

Barrekoub

ZENDJIRLI

vitr siecle
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Talphabet par los Grecs ost postericur au texte d'Abiba'al, c’est-a dire pos-

terieur au troisienie quart du x*" siecd^' avant notre ere.

Le bet des textes Moiilet est fraiiclieiiiont replie sous liii-ineme. Le (jiiimel

est roinarquable {)ar j?a haste verticale.

Le (lalvt ne se rencontre pa.^ dans le texte grave siir le sarcophage, inais il

ap[)arait deux fois dans le graflite releve par AI. Montet sur la paroi sud du

puits. II affcLde une rorine trapue de triangle (bjuilateral, mais dans uno posi-

tion qui ecarte tout rapprochement avec le sens de c porte »
;
par suite, le

noiiide dale! donne a la lettiv n‘a pas d autre raison d'etre quo le ]u*incipe de

1 acrophonie. Dans la stele de Mesa le dfdet conserve une forme triangulaire.

mais tend a devenir un(‘ petite lettre. Peu apres. le cole droit du triangle fait

saillie par le l)as et ce tiaiit s accentuera au point d'amener une confusion avec

le resfi.

Dans le texte dAhiram. le //r olfre dimx aspects, suivant (jue la haste

verticale (hqjasse on non vers le bas. Le rar est tout a fait surprenant. La

tete est con->titu('M^ par une denii-circonh‘rence et la haste s incurve vers la

gauclie. La forme di\ergente et unique au mot re-naljfil de la ligne 2 est

une simple negligiuice de gravure. Dans la stele de Mesa la haste est droite

et verticah^
:
phis tard, elle s incurvera, mais en sens contraire del incurvation

primitive.

Le zain se presente avec la forme reguliere ipie nous attendons.

Le het est constitue par un rectangle barre horizontahmient en sou milieu

avec depassement on non des hastes v(‘rti(*ales. L(‘s deux lvpc‘S sc rencontrent

dansrinscription. Dans la suite, la letlre sera surtout (‘araiderisee par hes deux

grandes hastes vertic;d(‘s. au point iju il importe [»eu que les traits trausver-

saux soient au nomlire de deux on de trois. Coniine [)our d autres caracteres,

L'inscription du FJa'al-l.ebanon a un faux air primitif : le desequilibre dans

la longinuir des hastes inanpie une longue involution.

Le let a une forme plus ancienne (pie dans II stele de Mesa. La regularite

de la lettre anciinine c\st sigiiificalive pour souligner le caractere artificiel de

1 alphabet primitil sur lequel nous reviendrons dans un instant.

Le ijod, quand on rexaniine attentiv(‘ment. a des caracteres qui le dislin-

guent bien de celui de rinscriplion de AIe>a. D'aburd ses dinnmsions. puis

Pincurvation du trait superieiir, a laquelle on re\i(*ndra, en partie, apres une
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periode ou la lettre }>renJ un caractrro angulaire. Le yot/d'Ahirain est vrrtica-

leinent pose sur line base. Tons ces traits so deforineront pour donner finale-

ment une lettre tres petile.

Le kaijit est de forme iiiattendue qui a bien ete ideritifiee par M. Moiitet.

Nous Tavons retrouve identique dans Tinscriptiuri d Abiba'al. Entre rtqaMjm^

de SbeshuiKj L‘''et eolle de Me>a. on a pris Thabitude do prolong'or suitle traitdu

milieu, suit plutbt le trait de droito : on a des exemplos dt^ Eun et de Taiitre

dans la stele di^ Mesa. Puis, le deriiir^r proeede devient de regie avec redresse-

ment de la lettre.

Dans le texte d'Abiram. le lamed se presente soit sons la forme iinnirvee.

suit sous la forme angulaire. Ce n'e>t (pi'a rejHxjue [)erse qiie le laim'd s'ad-

joindra un troisieme trait d'abord a peine ^en>il)le (T t)ientot ebfiinmt impor-

tant do la lettre.

Le mem est reinarquable par sa po'^ition vmTieale. (pii s'attemie di'qa dans

rinscri})tion (TAbiba al et se fait a peine xmtir daiH la ^(ebMle Al(‘>a. Le> te\t<‘s

de Nora (C/N, 1, 1 ii et lib) (T d(‘ Kalamu >einblenl eonMM*\er mi(‘u\ la forme

amuenne dectdt(‘ lettre quo la sleb' de Ab'sa, ^aiif on e(‘ qui eoneerne Piiteur-

vation d(' la lianqu* (pii dis[)arait. Dan^ les diblieaees au Ibfal-fjTimon, b'

}Hcm arebaique a aelieve M)n lAolulion: los zigzags soul eoueln's >nr la ligne

d'ecriture et la basti^ e^t lertioale. Dans la suite, de graven didormalions

atteindront oidte bdtre. PriMUseiiient, a caii^e d(‘ bnir ('^volution rapide. le mem

et le kajdi sont [iarlicnlieroment utiles [lOur elassrr b^s (‘oritiires [dnbii(‘iennes

arcluiiqmvs dans Pordre suivant : Abiiaun, Abiba al. M('‘sa, Noia ( Sardaigne),

Kalamu, IbubuP^' et dedieaees au Ba'al-L(‘barjon iCb\[)re). Dans le texte d'Ahi-

ram, on remanpiera eertains mem on le graveur a eherehb' a rendre les traits

souples du calame.

Le iiOHu des aneiens texles de B\bIos a un as{>ect trapu ([u'il a deja perdu

dans la stele de Mesa.

On pourrait detinir b's eeriture^ [dienieienuies archaiquO'^ eomm(‘ cellos on

le sameh conserve sa rorme [primitive, e'est-a-dire trois traits borizontaux

regiilierement poses sur une basli^ verlicale qui les eou[)e on lour milieu. Le

On classo geiieralomoiit los toxt(‘s ao Ka- soul dos ttexles phenicieiis eii ccritiire pheiiP

laniii et de Tladad. Irouvds a Zeadjirii, pariiii cieiuie.

les ecritures arauR'ennes; mais, eii rdalite, co
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unnek qu’ori a cru recormaitre dans une inscription do Nora (CIS. I, 144) est.

nous Tavons dit, iinpossil)lo a cetto date: an lieu de samek, il faut probable-

inent lire mem.

Lc '((in. (‘galeinont, (*>t d‘uno reniarquable lixito plus encore que le samek,

puisqu'il se maintient d un bout a rautre de Tderiture phenicionne. avec sim-

j)leiuent une tendance a reduire ses dimensions. Tout au contraire. cette

letti'C evoluera profond(*nient dans rdcriture arameenne.

Le phe du texle d‘Abirain a Laspect d'un crochet typographiqiie ou d'une

parentliese. II n'oRre pas la tete angulaire (Mesa ct Kalainu) ou arrondie

(Nora et Hadad) qui le caracterisera dans la suite.

Le texte d’Ahirain ne contient ni sa(h\ ni rpjpli. Celui d'Abiba'al fournit un

tres ancien p/dr oxtremeiuent interossaiit et sur lequel nous reviendrons quand

nous exarninmoris comment a (de constitu(5 Lalphabet plKuiicien.

Le resh est de la furuie altendue. mais on rernanpiera que son iiiclinaison

est rinverse de celle qu’on adoptera dans la suite. L'int(‘rm(jdiairc est fourni

par Mesa. JJan> IVxeinple des ibnJicaces au Ila'aLLebanon, il faut tenir coinpte

de la tendance du graveiir sur metal a ri^gulariser les lettres en posant verti-

calement toutes les hast(‘S : il senible avoir voulu ainsi gagner de la place.

Le shin (‘st immuable dans tous les alpliabels arehaiques. Dans la suite, il

evoluera [KirallelmiKmt au mem.

Le tar a la forme (Lune croix grecque
;
mais un tel trace exige un fort

de[)lacement de la main que les scrilies auront immediatement tendance a

reduire. D('*ja dans le t(‘\te d Abiram, la croix [jerd (juelquefois ses angles

droits. Dans Mi'*sa. la fonm^ ivgulii'uv* est la (*roi\ d(‘ saint Andi*(e. dont le trait

le plus mal commode a trac(‘r sera bienliM forlennmt rtYluit. On voit par notre

tableau qiu} le tar (b‘s di‘dicacos au Ba al-Lelianon (ju (jri pourrait tenir pour

fort ancien, n.^pond au redressernent — systematique cliez ces graveurs sur

metal — de la grande baste.

7. Le nom des lettres. — Si Lon cberche a (Rablir une (Kdinition un peu

stricte de la forme des lettn^s par le norn (ju'elles portent, on n aboutit pas.

dans la pliipart des eas. a un r(*sultat satisfaisant. Ces noms soiit certainement

anciens. s ils ne sont pas [)rimitifs. puisqu’ils ont pass (3 en grec.

Pour diminuer un peu le nombre des discordances entre le nom et la
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forme dos lettres. Lidzbarski a ingeiiiousomont imagine que Purtliugraidie

do cos nnms. telle qu'eUe nous est conscrvi'e, n est pas jirimitive el qn’elle a

sul)i des alterations soit ii la suite d un Ions; usage, soil sous riulluerice d une

meprise sur lour ^ignificiiliou . II a ainsi oloiulii le cliiiiiip il(‘^ ra[)proclio-

ments
;

luais on rec(uiiuut la lo jirocedo qu'on emploio dans los cas ddsos-

peres: la correcdion liltdrale.

M. Lid/l)arski tiont quo k* noin ancion do la lotlro zain dtail on so fon-

dant sur lo noiw irroo Z 'ld, ot il siip[>o>o (jiio. priiuitivoiumt, la lidtro ligurait

uu raiiieau d olivior. Mal^' il iuM)i[uo uno foiaiio do ba>st‘ bpoquo; lo toxic

d’Aldrain no poriiud pa^^ (riiiliu'protor ain^i oo >igno,

Lo savant siuiiilisant ost plus houroux on oorijoolurant. d aprbs Tinsorip-

tion do Mdi?a, (]uo lo sddr [u’iinitif — on \ a roconnu un haniooun, uno faux,

inbuu' nil no/ — tiguri' uu (‘>oalior

d

ou il oonolul ({uo rappollation priiui-

tivo di'vail avoir rid lireo d(‘ o inontiu* t). Mais [)Ouripioi oo noin [)ri-

niitif s(‘ soiNiikil dfdonnb alors quo taut d'aulros so ^oraiont ooii^orvik ? Aous

no soinmo^ i)i\< a rt‘po([U(' oil Ton ii(‘ ^avait plu^ jironouoiu* lo u///.

Aiii^i los fa(*ililds nnuvtdl(‘s — d idllours pou noiubrous^'s — qiU‘AI. Lidz-

barski a o)uvoiios pour oonoilior los jioius* oL lo^ funiios no [lous paraissout

})as a rolouir ol nous oonoliirons (pkil n'y a auouno diq)tMidan(‘o rbidlo, fon-

danuudalo, ontro b‘ noin id la forino d(‘s bdlrt^s [iludiioiiuiiu's. Sur oo point,

los aulonis do 1 al[>li.d)(d out roiupu radioaliuinuil aM'o b' >\slbino bgv[)lioio oo

(]ui souliguo 1 oi iginalilb d(‘ bun* <ou\ ro.

Los foriiios anoionnos roiiniios par b^s iuM‘ri[)tions du toiuboau (FAbirain

piUMUcdtiui t un(‘ inoilbuiro a[)[u'ooiatiou do la oorrospondauot^ nbdlo onlro la

foian(‘ ot b‘ iinni (b‘ la lolhav L(dui-(*i n'q)ond ^inqibuinuit an [)riiioi[»o do l aoi'o-

pbonio ot on oida onooro los IMuuiioions out inno\(‘^''. Uuo' [lariiu los nouis.

dont lo promior blbuuMit (dait oonslitub par bi lotti'o qubui ohouvhait a

nonimor. on ait (dioisi un tiuano qui rn nqqndb' plus on luoiiis la >illK)iiotto.

c'osl [)os^il)lo
;

iiiai> oo no [larait [u\> a\uir bib la [uvoooupatioii douunanlo

(a LinzBMtSM. /U> \(inien der \ lphnf )elJi !irh -

stahrn , dans E[)hrmrrifi fur srni . Ephjr ., U,

p. ija-ia.).

CeUe leltre >o rencoiUre dans le toxte

d'Abilja'al.

On tend, en efUd, a ecarter Thypo-

thi'^e i\r (aiainpoUion ([ui exjdiqnait Ic^ signes

iiniliti'a’c^ egyptii'n^ par le pi“iii(‘ipu dc Taero-

[tlKHiie ; ucia u'e^t \rai (]ifavt‘e les faiitai^ies

ortlii>gra[)Liiaues' do of. 11 . Sot-

tas el E Duioro. Inlrutlnrfiuu a ieliide des

hicruylvphrs , p. 3o el suiv.

L’l I>\iu \. — V.
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et, on tout cas, ce nom no parait avoir eu aucune influence sur la forme

de la lettre.

Alepli siiifiiliant Ixeuf, taiireau les savant^ inoderiK's oat estime quo la

lettre d(‘s^inait la tr*te dr I'aninual. r'est-a-dirr la partie pour Ir tout. Si le

biyiKo tid ([u’on 1(‘ \oil diins rin>eription (rAhirani. a qiiel(|ue raj^port avec

raniiiial dont il I'iiqiruntr Ir noia, or nr pent rtrr quo par l(‘s (*ornrs. On pout

iinajiiiior, imi (dYrt. (oi tonruaiit la Irtlrr do !MJ degree (ju’on ail voulu figurer

deux rornes t’ai'^ant sailli(‘ au-drssu^ du joug. II est reinanjuahli^ quo ce higne

ne sr relruuvr (‘ii rg\plirn uii Irs (‘ornes incurvees au.x extrfmiites

paraissenl pla> .s[)erial<‘iiirnt altribures ala\ache.

Lr Ifrt a'('‘vo([ur on rien une inaison. Lr :^igae tel quo nous le connaissons

aujourd liui ii a al)>oliiin(‘ut aurun trait rouiniun aV(M; le h (‘gvptien. I.e soul

>ig[ir dont on [xuiriait li; rap{)rorher r^^l lr It. Le signe [difuiicien n'a done

aurun rM[q)or‘t aver Toljjid dont il {)ortr lr noin et qui n*int(U^vient quo coiiime

app(d arr(q)lioni(jiir.

La di-'CordaiK'e est conqdrt(‘ (nitre le jjnd et la main : si !e nom avail

inqiusr la ibriinn on rut plut(3t donnr au //rJ la forme du ktipit. C(' dernier,

coinme form(‘ de trois doigl^, nr powl gurn? riquA'sent(‘r la paume de la main.

11 (R^sigmu'ait [)lul(3t uiir o palnie ». ktiphti. On n’a mfnne [)as cln'rrln* a donn(u*

au dalel la fornir rrgulit^To ([ui out rap[)rl('‘ la « porl(' » dr t(uitm si taut (,^st(|ue

les primitives portes d(‘ trntrs airnl (3tr triangulain‘s. Aous avons mi rimpus-

sil)ilit('‘ (l'(^\[)li(pi(‘r par la forme des Ifdtnrs los noms du pfd‘ rt du zaln.

Si, dour, ({urLpu's noms [»araissrnt runvrnir a la forme dr la Ldtre, re

n est la (|u an ra[>[uorlirmrnt acr(_>^oirr. ainsi 1(‘ diiii qui [amt figurer la pru-

nelle de 1 onl. Ii‘ pZ/^Apii nr saurait !‘rprrsontrr la hourlun mais [ilulut le tran-

rhant d'um‘ armr. li^ wrtti simulant l eau a la maiiirn* ('‘gvpti(‘nnr.

8. Origine de Laiphabet phenicien. — Xuus lais^in’ons a M. Alontid le soin

de monlrrr (pir l(‘> tlumrirs drrivant 1 alphabet [duniinen drs (‘rrilur(‘s egyp-

tiennrs, nr s<ajt [)lns Imiablrs (m [)ri'‘srnc(^. drs nouviniux textes de B\i)los^‘A

AL Aloutrt a luoiitnL d’autrr part, (ju'au temps d(‘ la Ml' dvna^tie ('‘gv[)ti(nine,

les srrib(‘^^ giblilrs luaniaiinit Irs hiijroglyplies. Lr‘s lat)lrtt(‘s d'oRAmarna out

U' 11 >'agil (le- Uh'urie'? di: SiUlie id Gardiner

aiisbi bitMi que de celle de E. de Rouge. >'ous

avon^ indicjuc'* dans /Vi> Clvili^uHit/is prchel-

Ifniquc.s, '2" (*(lit., p. 4d3, en (pioi pt^chait

ceLte derniere.
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prouve lour exporience de> signos cimoiformos aux \v® ot xiv"' siodos
:
par les

gloses canane(‘nnes introduitos dans lours rodaotions e[)istolair(‘s, ils ont

affirme lour natioualitiP II osl fori prohablo (juTls coniiaissaioiit au^>i los [uaii-

cipales ecrituros dgi^onno'^. qiii offront dos signos soiut)lal)los aux lours

a

cute d'autros beaueoup plus coinpli<jues do fonuo.

Les Phenicioiis n'ont adopte aucun de cos systenios ot lour oreatiua, bion

qu'aidee par la connaissance de ees eeritures. a ete nioins iueearii({ue qu'oii

le supposait. Memo M. Lid/barski. qui adinettait quo Talpliabet fut r<ouvro

d un Cananeon ayant quolquo lointuro du sy>teino egy[)tion, (^stiinait quo les

Phenicions. la cuniine ailleurs, avai(‘nt fdi* dos ada[)lalours plus quo dos inven-

tcLirs. M. Kaliidva adopt(' 1 li\[)otlios(‘ la [diis ri‘ooiil(‘ d apro.^ laqindle li‘s Phe-

niciens out roou ral[>liabot dos nomados do TEst '

"

.

II faut HMidre aux Plienieiens ce qui. decidtnnenL lour ap{)ai‘tiont. 11s out

ete les auteurs d une dos plus grand(‘s iiivenlions do 1 liinuanit('‘. le jour ou ils

ont roiupu dolil)(U‘(du(Uit aM'C ecritiu(*s si ooui[)li([uoes qui otaiiuit alors on

usage, on ils ont (bmudi' vingl-dtuix sons siiiq^Ios pormottant do notor los

div(‘i*ses arlioulalioiis oonsonanli(pies di^ bnir languo iT ou ils ont cree do

toutes [)ioees un s\stein(‘ do‘ signos d une roniarquablo siiiiplieile, dan^ lequel

cluupie Idtro so dis(ingu(‘ a [u*eiiuori‘ viie d(‘ toute> los auln^^. Du premier

cou[). ils ont attoiut la [xudoetion: lo^^ (bd’orinations (pn‘ lo tenq>s a fait subir

a lour s\stomo no Tout [)as amolion*.

Lo caraetore artilieiel o( original di,^ ral[)liabet [)benieio[i a ete roconnu par

Joseph Ilalovv [)our certainos hdtros qiPil e^tiiiiait dorivor Tune do Tautro

Lo t(‘xto (rAhiram ronfori'o oonsidtTabhuinuit ootto oonjoolur(\ Non seulemont

on p(‘ut la tenir pour demontrei\ inais on [Kuit Tolendre a lout ralidiabet^"^'.

O' Sur une dalle d’liiie tombe <le Zafer I’a- O' Jo^lph X</!ivelles mnsiderations

poura eii Crete > Evvn'^, Prehisforir Tombs S'lr Toriijinc de Tdlpliohei

,

dans Revneseini-

o/ iv/tossos, p. la I a[ii)artenatit a la basse fiqne, IX l!)01i, p ; cl\ Lin/a}AR''K[,

tnycenieniie, on lit deux ^ignt'b (pii reprodui- Per i'ri>priui(j des Aljdtnhtds, dans Epbenieris

s<Mit exaetenient le :(iin et lt‘ noun il'Ahirain. fur Sein. Epbjr., 1. p.

M. Evans n'aibnet i>as qiie ee soieut des sijznes * Pil(,hek, Prorcedinijs Sue. of Pdf>l. Arch.,

d’eentun‘, mais siin[)lement des marques dc lOOC p. lbS-173, a ete \r seal jusqu'iei a ad-

taidierons, la dalle ayant ete tiree, selon lui. de niettre le earaetere tnitienMueiil artifieiel de

rancien palais de Knos^e. Un s<n]l d(*ees >ii:nes Uap^iabet phenicien : mais demonstralion

se relrouve dans I'eeriture endoibO. <l'uu earaeter(" lr()[> g^Munidriipie betuiidait, eu

O' Ki.io, t. XVI, p. 30- et suiv. partie, bur des formes tardives.
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En clTet, il cst evident aujourd’liui quo le het est derive du he parl’addition

d'lin trait, et do meme to mmek du :ain, le mde du shin, le qoph du 'ain. Le

mem est la rediqilieatiuu du nuiui

:

de iiieiue Eadjoiiction de deux traits for-

mant angle dediiit le het du phe. Le let est e\idemmeut une combinaison du

'ain et du tae. Si le htmed piiiuitif etait angulaire, la parente des formes lamed,

tnem, noun serait eertaine. D'autres lettres se rapprocheiit ([uaut a la forme,

mais non plus par le son. ainsi dalet, resh, bet.

9. Diffusion de I’alphabet archaique. — On se rendait assez bien compte

(jue les formes des bdtres jusqu'iei connues n’etaient pas toujours les plus

aneiennes; e est puurquoi nous avions sup[»ose Ib'xistence d un alphabet proto-

tv [)e. sans pouvuir pnquger (jui I'avait eree“'. Depuis les decouvortes de

M. dlontet. il npparait que cet alphabet prototype, qui existait des au moins le

xne siecle avant notre ere. est I’leuvre des Ebeniciens.

Tons les auti'es alphabets en derivent. Xous avons deja observe, a propos

de la forme de Vairph dans Tinsoription d’Aldba'al, que les Grecs n'ont pu

emprunter 1 alpliabet aux IMienicieus avant la tin du x° siecle. D'autre part,

cet emprunt est anterieur au developpoment pris par un des cotes du dalet,

done anti'i'ieur aux textes de Aora et do Kalamu, c ('st-a-dire anterieur a la tin

du ix*^^ siecle. On verilie ainsi Topinion gcneralcmout accreditee que les Grecs

out adapte 1‘alpbabet a bmr langue au cours du ix“ siecle. Kn tixantau x“ siecle

Tiutrodiiction de I’alpliabet {)lienicien en Grece. .^zanto ii'avmneait qu'une

hypolbese vraisemblable Gercke. en plaeant I’origiue de ral[)babet grec au

d(d)ut du IX si(‘( le, se tondait sur (U' que les alpbalads Ivcien et carieu (pii

impli([ueut, selou lui, 1 alphabet grec, sont nibs avant la tin du ix' sie(d('Viq

L eiiqiruid ne s e.st jias (ait >aus (piebpies variantes (pii marqueut le tra-

vail d adaptation : mais, dans 1 ensemble, la conserv ation des formes est

remarqnable. 11 en va autrement pour Talpbabet sabeeii ou bimvarite.

Toutes les tentatives (pu out ete faiti's pour dibluire Talpbabet sabeen de

lalpbalnd [iln'micien ont ('clioue. Iiien qiTil soit evident (pie le premiiu* s’ins-

pire du second. La solution (|ui cons.istait a trouver uu intermediaire dans b^s

O' Dans Us Civilisuli'>ns prehelleniques, S/anto, dans Pauly-VVissowa, Realenc.,
2® od., p, i3i-i35, ot drja daus les Anibes en s. Alphabet.

Syrie avnnt I Isbun, p. 67 et suiv. Gkkcke, Hermes, XLI, 1906, p. 550 561.
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alphabets de TArabie du Nurd (^liliyanite, safait(,‘p^^ no parait guereaccei^table.

II nous soinblo quo h> adaptat<Mirs de Palplialnd plienicien a l‘(k*riture

.sabeenn(‘ out cuiitiu ]e> ancions alplial)oli? gives, coniine nous avons essa\e

de le muntrer''^’ : ils out Iravaille d autant plus libreiuent, avec h> formes

plicmiciennes et greeqinv devant les aoux, qu'il lour fallait dedoubler certains

sons pour rendre les intlexions de leur larigue. Par ime transformation rai-

sonnec et }u‘ofonde d(‘S ecrilnres coimu(‘s^ ils ont abouti a dresser un alphabet

dontle rapport avec les prototypes n'e>t pas toujours aise a saisir.

On doit expliijuer de meme Tecriture libyque. ([ui olfro un trace beaucoup

plus fantaisi>te }uir rapport aux alpliabids courants.

Rene Dlssald.

(2) Les Arahes en Syrie avant ilslain^ p. 07-

90.

(0 Puaetokius, Bemerhuinjen zum sudsemL

tischen Alphabet^ ZDMG, lOO-i, p. 715-7:26.
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Cii. Clermont-Gv> NEAL . — Recueil d'Ar-

cheologie orientale, tome VIII, avec

irulex: general des volumes precedents.

Un vol. in-(S" de i.'lO pages et 7 plan-

ches. Paris, Editions Erriest Leroux,

La moitie de ce volume avail paru en

fascicuh's en 1007. On Ea coniphhe, du

vivant de Eauteur, par des articles parus

dans des periodiques et donl voici les litres :

L'Efjersis d'Heracles el le Revel/ des dieiix:

Deii.c ejiitapJies grecfiae^ de soldnls servaat

en Syrie: Les tgjitropes de la province d'Ara-

h ie : La fa /ita s Ia cos niifjne d' Ant Ipa tros : La

la/npeet rotlvierdansle Coran: Les \aha-

teens en Egypte; L ne noiivelle inscription

nahattxnne datee dii regne de Rabbet JI:

Barcochehas o nionogencs, Le savant mail re

qui a pu reviser tout ce volume, y a joint

la note suivante qu'il suftira de repro-

duire : « La dernierc par tic du present

volume contient, outre nombre d’addi-

tions et de rectifications aux tomes IV-\ III,

une Table analytiipie tres detaillee des

priticipales matieres traitees dans les cinq

volumes. Cette table, dressee avec le soin

]e plusconsciencieux par une de mes eleven

,

Mme Denyse Ic Lasseur, fait suitea Eindex

general des tomes l-lll
( ; elle perniettra

0) La table des trois premiers volumes a

etc dressee par M. Tabbr .E-B. Chabot.

an lecteur de se reconnaitre plus aisement

an milieu de toutes ces questions traitees

au jour le jour et se presentant en ordre

disperse. )>

G. Conienal . — La Glyptique syro-hit-

tite { Bibtiothegne arcfieologigue et his-

toriguc du Service des Antiquites de

Syrie, t. 11 . Un vol. in-8° de xii et

217 pages a\ec \LV1II planches. Paris,

Paul Geuthner, 1022.

Les innombrables cylindres et cachets,

sortis des fouilles repulieres on clandes-

tines dans le proche Orient. s<>nt anjour-

ddiui en grande parlie publics et pen vent

etre etudies par regions et par epoques.

M. W. H. Ward s’y est employe avec suc-

ces ; M. Hogarth a plus specialement

examine les sceaux hittites. M. G. Contc-

naii part des empreinles de Cappadoce

pour edudier les cachets et les c\ lindres

qui pro\iennent soil de Cappadoce soil de

la Haute Syrie. Le terme de syro-hittite

qiEil adopte l omprend d('s peiqiles dispa-

rate??. Cependant ce vocable perd peu a

[)eu sa valeur geograplii([ue pour delinir

une ciNilisation Inniiogene : on m')iis decrit

ml costume syro-hittite, d(‘S armes syro-

hittites, des divinites syro-hi Hites. Du

moins le Iccteur risque d’etre entralne a

cette conclusion, car Eauteur sail niieux

quepersoime qne la diversite de civilisa-
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lion,et cn particulier la langiie, a tou jours

separe syriens et hitlites. Ils ont subi les

uns et les autres rinfluence mesopota-

mienne ; ils ont pu s'empruntcr temporai-

rernent tel ou tel element; les Ilittiles out

meme perietreen conqueranls asse/ avail

t

en Syrie ; mais il ify a jamais eu fusion.

Le phenomeneest semlilablca celui qn’on

peut constater de iios jours ou Musulmans

Sunnites, Maronites, Druzes, MetaAvile,

Nosairis, etc,, coexistent depuis des siecles

sans se peiietrer.

On conc^oit la difficulle de doser la part

de chaque population, mais e’est le premier

travail qu’il faut s’elTorcerde mener a bien ;

les grandes syntheses ^eront alors facilesa

brosser. A dire vrai, nous ne pensons pas

qu’on aboutisse ainsi a des conclusions

sensiblerncnt diffe rentes de celles qua pre-

sentees M. Contenau, mais dn moins sen-

tirons-nous niieiix les parlicularismes.

Voici deux ou trois exemples qui nous

feront mieux com prendre.

S’il est deux series de monuments (jui

apparaissent bien distinctes, e'est assure-

ment les c\lindres et empreintes dits cap-

padociens et remontant jus(|u’au milieu

du troisieme millenaire, d’unc part, et,

d*autre part, les cachets dils de la pre-

miere periode. Cependant, M. Contenau

les bloque sous le nom de syro-hiltito. II

Y a la une confusion inutile. Les cachets

sont bien hitlites, mais les empreintes

sur les tabletttes cappadociennes apjiar-

tiennent a une colonic semitique, etran-

gere en Cappadoce, colonie syrienne ou

assyrienne qui n’a absolument rien de

hittite.

On constatera a^ec surprise la dispari-

tion complete dutorme « phenicien » — le

mot ne figure pas a f index — ou de son

equivalent (( cananeeii Syrien et cana-

neen ne peu\ent se confondre, quelle que

soil rinfluence que les Pheniciens aient

exercee sur les Syriens (Amorrheens, puis

Arameens ) et reciproquement, Cependant,

on doit a M. Cof\tenau la premiere trou-

vaille — dont on n‘a pas encore lire toutes

les ct)nse(|uences — qui jette quehpie

lumiere sur la question des II\ksos. Ces

derniers sont, a n’en pas douter, des Semi-

tes, des Cananeens
;

les elements asiani-

ques ou egeens qui se sont associes a eux

dans I'invasion de i’Egypte ne figurent

qu’a Petal sporadi<|ue. Les scarabees dits

Hyksos se reneon t rent, en dehors de

PLgvpte, en Palestine et en Pheiiicie.

Aujourd’hui, on peut se demander -^i ce

type de scarabee, inconnu a la Haute Syrie

et a PAsie mineure, ifa [las etc en vogue

en Phenicie des au moins le temps de la

XIP dynastic, e'est-a-dire avant I’invasion

Hyksos.

M. Contenau propose d’heureux rappro-

chements entre les cHindres chypriotes.

ceux de Ge/er et les empreintes de Ker-

kouk.le tout remontant ala seconde moi-

tie du deuxieme millenaire. Mais suffit-il

d’en conclure (jue c PAssyric du milieu du

second millenaire fait partie du monde

svro-hittite plut<')t que du monde babylo-

nien "? Ne seraituit-ce pas des contingents

assvriens ijui apporteraient a Cliypre

comme en C.inaan Pusage de ces cylindres

caracteristiqnes ?

Ces ol)ser\ations niontreront au lecleur

Pimportance et aussi la difficulte des

([U(‘stic>ns lrait<'esdanscctouvrago. L’etude

de la glNptii[ne qui parait bien speciale et

un pen etroito, souleve les plus graves

problemes d'origine et d'influcnc^e. On ne

pent, actuel lenient sur tout, esperer les

resoudre comple lenient ; mais e’est beau-

coup, comme Pa fait M. Contenau grace a
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ses connaissances etendues, de poser les

(|ueslions et do les oclairer par des docn-

moiits iiniiveaii\. q

G. Conte > \u. — Elements de bibliogra-

phie hittite. La voi. in-(S^ do vii ct 1^^)^

pages.

C’est iin Ires utile instrument dc tra\ail

que Lauteur a prosen to com me these com-

plmnentaire pour h‘ doc to rat lettr*'^^.

Les oin rages uu articles soul classes par

ordre chroiioloeiqno et '^ouvent rarlicle

ost rosume on quelqiies lignes. Cette

excellente bibliugraphio est precedeo d un

iahlcnn dcs ctndt's hiilile^ on sont rapide-

nnnit discules lo nom des llittites, les

donnees de LAncien "I’ostament, des monu-

ments egyptiens, documents assM’ieiis,

lettres d’el-Aniarna, tableltcs de Bo^liaz-

Koui, les explor.ittmrs. les Idt TOglsphes

hittites (jui ^ardent toujours hnir secret,

la langue ou [)lut('>t les langues : le hittite

on kane'^hite, le snnuTien, I'accadion. le

harritm. le proto-hdtite, le lu>icn, le

palaique: puis Tart, los tbuilles, la glyp-

tiqno, la reli^^ion : (uifin, la race.

Hectifions un detail (jiii touche les

royi('>ns SArionno'^ : co nVst pas (com mo il

est dit p 17: cf. p. dl Condor, on LSTT,

qui a le [)remior identifie (Lidosh an sud

du la(' do iloms,mais le voNaijeur ot mis-

sionnaire ainericain d'homst.)!! dos ISilLll

cut fa Hu rappeler a ce propr)s los fouillos

deJ.-E. Gauticu', (^oinjjtcs Arad.

des Ja^rript., IS'L), p. 4il. A vrai dire, la

bibliographie hittite de i\I. Con ten a u ost

fort complete ct tres clairement presentoo.

ArrREr) Hoissier — Notes sur deux

cylindres orientaux. brochure in-So

13 p. Geneve, Henri Jarr\s, r.j2L

Le savant assvrioh>gue deli nit d’abord

comme une sorte d’amphore, un « vase

sacro n. le symbole tenu par Ishtar, qui a

ote pris pour un candelabre. pour un

cad uCoe ou pour un sceptre. Puis, il re-

prod uit un beau cylindre de 30 mni. de

hjng et de 10 mm. de diametre, dont

I’interet nous parait etre de conserver

Limage d'une amvre de la grande sta-

tuaire. La deosse nue y est liguree, entre

deux oiseaux. dans une sorte de niche sup-

portee par un soubasscunent important

sur lequol sont sculptos en bas-relief deux

personnages, un genou (m terre, soutenant

a diuix mains la base de la statue prece-

dento. Dos lois rattributiou, (pie propose

M. boissier, du evlindre an « groupe asia-

n if [lie )) Tie peut-oHe CAtq prfcis('e ? Dans

CO grou[)e monumental nous avons uric

di>|)osition bien connue par lies luonu-

nn-nts dc Zondjirli td do Karkomish ; e’est

done a la memo region dc la Haute Svric

(pTil faut attriliuer ce evlindre.

b. D.

Ciiaries-F. Jean. — Le Milieu biblique

avant Jesus-Christ. 1 1, la Lillcraturc

Un voL in-iS' dc x\x et 017 pages.

Paris, Paul Genthner, P,l:23.

Les decouvertes accumuloes depuis [ires

d’un siecle et le travail do docliilftomon

t

dans les divers ramoaux linguistifpics de

LAncien Orient, iie s<>nt que diflicilonnuit

accessibles au grand public ; aussi. Lidoede

met t re a sa disposition un choix abondant

de toxics est des plus heurcuscs. M. Jean

sail mi(‘ux fpie pei*sonne, pour La voir

tenteo, h,^s difiicultes de Lentrepriso, d'au-

tant ])lus que Lauteur embrasse non seu-

leinent la Mesopotauiie, LAsie antorieure

et LEgypte.mais aussi la Grece et la litle-

rature juive tardive. Ainsi sont juA'sentes

des textessumcrieus et babyloniens jusque
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et y compris re])or[i]e d'Hammonrabi, des

lc\tes egyptiens jusqu'au Nouvcl empire,

puis les lettres d’el-Amarna, les textes

hittites recemment d('chifFr*'s, la littera-

ture babylonieune sous les Cassites, [)iiis

au temps des Assyriens. Nous revenous eii

Kgypte avec le Nouvel Empire, de la en

Assyro-Babylonie pour I’epoque iieubaby-

lonienne et ravenemenl de Cyrus. On nous

donne egalement les textes les [)lus re[>rr-

senlatifs des litlera lures moabite, ara-

meenne et phenicienne, puis qnel(jues

extraits pliilosophi([ues grecs, et I’oii ter-

mine par des notices conceruant la lilttTa-

lurc juive tardive, alexandrine et ])alesti-

nienne.

Tel qu’il est compris, Touvrage rendra

les services qiie Eauteur a envisages. De

nombreuscs notes et nu lexi(iiie final per-

met trout de s’y orienter.

L. If Vi>ci:xr et E. J. 11. Mack ay. —
Hebron. Le Jfaram eLkhaliL scpLiltiu'c

des patriarches. iwec la collaboration de

F. M. Abel. I n vol. de texte gr. in-'O

de VI ct 2a0 pages et iin album de

28 planches. Paris, Editions Leroux,

1923.

« On troiiverait dilTicilement, declarent

les auteurs, dans la Palestine contempo-

raine, un monument ancien plus intact et

aussi imparfaitement connu que le mo-

nument erige sur la caverne de Macpelah,

sepulture traditionnelle des fatriarches. »

11 n’en est guere non plus d aussi curieux

par la destination et par la variete des

restes architecturaux depuis repO([ue

dTlerode jusqu’a nos jours.

Le volume de texte est divise eu deux

parties. La premiere est consacree a I’ar-

cheologie: description genr^alc du Haram,

la grande enceinte, la caverne sepulcrale

des patriarches, analyse archeologique et

classement chr(>nol(')gi(|ue des edifices du

Haram. La seconde est relative a Phis-

toire ; la sepulture des patriarches d’apres

la Bible, histoire du Haram depuis

fepoque herodienne jusqu'aux Croisades,

sous la domination latino, (‘ufin depuis les

Croisades jus(iu’a nos jours L'ouxrage se

terminc par cinqiiante pages consacrees

aux levies arabes et ce dernier chapitre

n’est pas le moins important : notre sa-

vant collaborateur M. C. Wict s'en occu-

pera dans le prochain la-^cicule.

H a manque au P. Vincent et au capi-

ta ine Mackay, pour que Icur etude soit

deli nit ive, de pouvoir i^eiiGrer dans la ca-

verne anx ce no la plies. On n'y eutcerles rien

iroine de sensationiiel, inais la solution

tie certains probleme>cn eut etc facilitee.

( )n CO nip rend malqu’oii ait laisse echapper

cette occa>ion et les protestations des au-

teurs, renouvelees de celle de Benan dans

la de Lhcfiicic, sont parlaitement

justiliees

.

La belle ordonnance de renceinte du

Haram el-Khalil est celebre avec ses

grandes assises, ses contreforts judicieux,

son cxcelhuite conservation, el I on ad-

mettait gruieralement f[u’il fallait y voir

une (CUV re d'Hei'<^de le (iraiid. La uoin elle

publication en apporte la preuve. La

construction est attribuee a des architectes

locaiiv qu it iie faut pas hesiter a qualifier

de u s) riens >', car la Palestine ne fut pas

le seul point ou de telle> murailles selc-

xerent.Si elles ontdisptiru ailleurs, la tra-

dition s' eu est consorvee dans des construc-

tions posterieures el cette tradition etait

plus ancienne ([ue la venue d'Alexandre.

Cost ce qifoiit voulu dire les arclieologiies

qui, tout en y rcconnaissant un travail rela-

tivement recent, ont cru retrouver dans

S\ui.v. — V. 21
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Tenceinte d’Hebron un souvenir de I’art

phenicien et leur erreur. s'il y a crrcur,

comme le croient nos auteurs, n'e^t pas

tres grande.

Le terrain, fort illegal, sur le(|ucl cette

enceinte a ede const ruite, etait cert.iiiie-

nement imposr par la tradition CIk^sc

curieuse, les entrees acl indies ne }>arais-

scnt pas aneiennes. Le P. \ incent el le

capitaine Macka\ ir<mt pu retrouver I'tui-

Ircc primiti\e, inai> il^ suggerent furl iii-

genieiisement rpi’elle est cachee par la

mo'^ipu'e de Joseph adosM'C ala niuraille.

L’emplacement asYiindriijne tl uiie telle

entree an rail ete dt' termine par la ndation

du peribole a^ec Tentree de la ca\ernc.

Le liiero/i des patriarclies edait constdue

par la caverne ([ui d ova it renfernn'r les

monuments fuiieraircs mentionnes ])ar

Lhistorien Joseplie. Mais vi (juoi ser\ait

resplauade nienagt'e au'de>sus de la I'a-

verne et p<;)ur laquelle on s'e^t impose de

donner a reneeinte une telle liauleur? Les

savants arLdnd.>logues ne parais>cnt [)as

s'cdre pose la qiicstiun. Leura-t-elle paru

oiseuse ? L'esplanade ne devait-elle pas

comporter les iicphcsh, monuments avec

base carree et pyramide commc ilen eviste

encore dans la vallee du Cedron et dans

toute la Syrie — les plus anciens t'dant les

monuments phenicieris d’Amritli — a

raison d’une ])ar lombc ? ^somme

toute, bien fjue le mobilier et la deeor.itinn

aient etc compltdement transformes, la

disposition actuelle ne s’ecarterait pas es-

seiitiellement de ce qiPon vnyait au temps

d’llerode.

On pourrait encore se demander si un

culte ne se prathpiail pas dans rcn(:einle;

mais nous nous contenterons, pour Idns-

tant, de poser la question. On notcra ([iie

les cani\eaux antiques decou\erLs dans la

muraille par le P. Vincent et le capitaine

Mackay — Tun d'env mesure a son ori-

lice 31 cm. 2 :< 22 cm. 5 — n'etaient

peut-etre pas seulement destines a Tecou-

lement dc> eaux de pluie.

Ces (jnchpu's observations montrent

I’interct de cette publication et nous

n'a\ons tifii dit des constructions medie-

vales ni du beau ininhur cjui est a peu

prrs intact et se classe en tres bon rang

parmi les rares cliaires fa ti mi des deja

connues La pit''cision et belegancc des

grapliiques attestant le soinavcc lequelon

a precede aux r(:le\t>, rabondance des il-

lustrations, d’autant plus pnh:ieuses que

le monument Cst inaccessible, la connais-

san('<' in time ([ue les auteurs pos'^edentde

barchitecture et de riustoirc h >cales, font

tie (^et (ui\iag<-' uii guide uiii([ue pour

betude du llaram oL-Kliabl. La pre^on-

laliou cst rcmarquablc el fail hoiincur aux

presses de la maisoii Arrau! t,

U. I).

Alex. Uaimoxd. — L’Art islamique en

Orient, I’" partic. b/c/Z/cs' /b/c/ncs lnr~

qnrs cn Asm Mi/ieui'i^ cl a Consinuli-

noplc, 10 [)b en (‘ouleurs: 2' [lartie.

ri'iifj/nciil s fl'an hilrch/rc rcHijieu^u'l ri-

vili\ liOpl. en couleiirs. Prague. >cbulz,

1022- 1023,.

bi. pour les iiionumeuls du (bdie, le

grand ouvrage en tiMus volumes de Prisse

d’Avesiics. paru eu bSTS, a rendu les[)lus

grands services, ces deux grands albums

de M. rLiMimnd rberi rend rout pas de

moindres. Dans ce grand format, avec de

bo us ndeves dedt'bnl, ils xout fournirsnr

les liioiiummits mu'^iilmans de la burquie

d biiiope (A d*Asie Mineuredcs renseigue-

rnents [irecieux. M. Rayrmuid, (pii lui-

meiiie est arcliitocte. etudie ces mouu-
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merits non seulement on lour plan ct en

leur disposition, niais aussi on leiirs de-

tails arch i tec toniques on tie decoration

extericure et interieure. et ineme en leur

raobilier.

Et com me loiitos cos mosqura'^s et cos

lombeaux comportent la plus inqxjrlante

decoration de reveUanent ct' ramie [ue, ies

grandes planches en couleur> do cel ou-

vrage permetlent de no perdre aucun de-

tail decoratif des ensembles.
G. M.

CoMM\M)A.>r Mamnjocd. — Guide de

Einterprete en Syrie. Damas, l‘.i2ii.

in-S", 2()0pag(‘S, autographie.

L'Ecole (rinlerpretarial de Damas a ele

creeai cn B)2 I p.ir le gein'ral Giairaud. Smi

blit initi.d elaitde fournlr an coiqis d'otaai-

pation des int(M |)rrtes uiilitaires. La direc-

tion en fut cont'iei^ an commandant A!a-

linjond et C(' t lmlv fut tie^ heurouv. Lc

directeur de I l!enle, tjni a fait toiile sa

carriere dans TAfrii^m' dn Nuial, est bon

arabisant (d habitue de bingin' date a Lad-

ministration dt'S po[)nlations nuivulina-

nes; SOS fomdions anterieiires lhij)p(daient

en (jueh[ue sorte a la tachc' tielicalc qiie

Ini confiait le llanl-Gommissaire L(‘S

residtats ne se soiit pas fait attendre ('t ]('

mod(‘ste programme de I la'ole s est rajii-

dennnit elargi : ('lie a ete ('haigih' smaa's-

sivement de piaqia lan* des ('b'‘\es auv fonc-

lions d’interpt ete des ser\ i( cs ci\ ils, juiis

an bia'vct ct a la [irlme de laiigm' aral)(‘ en

S\ rie. laifiii, riAa)le a ete ouserle auv au-

dit('urs libros doiit !(' nombre ap[)roehe

actnellemenl de la centainc.

L’enseigtn'nu'nt de bta olo se eompose

(b's B) conrs lielaloiinidaires sni\anls:

2i cours d’inleiqirtilation de Laraln' on

frarnnais ct dll framaiis en arabe; I conrs

dhirabe dialectal syrien ; I cours d’a-

rabc bedouin
;
4 cours de francais litle-

rairc et 2 cours de francais pratique;

2 cours de gramma ire ar.dic: 2 cours de

btttn'ature arabe; 1 cours dc droit, mieurs

et cout limes : I cours de turk ct 1 cours de

persLiii. Cin(| professeurs y suffisent doiit

deux officiers : le directeur et I'officier

iiitcrpretc S tackier
;
Ladjudant Cert on :im

distingue sa\ant syrien Aedjm ed-din Bey

([iii enseigne le turk et le persari; et le

Cheilvh Abou'l-Kheir el-Kawas clnirgij des

cour> do gramma ire et ile littti'rature

ainbe^. (2cst pen ; le budget do ce service

e^'t iiiaigrc ; niais le d<'\oiiement du direc-

tenr et de ses (juatre adjoin ts out fait le

rcste. En fait. rLcole est une des plus heii-

reuses initiati^cs du Haut-Gommissariat

et Luri des mcilleiir^ agents do notre

action cii Syrie. Sou siicces est indeiiiable ;

j’en ai eu temoignage par des Syrieus et

des jomaiauv ioeaux (pii. par aillenrs, no

iinniagent [las notre ad mi n is t ration. Si

noire politiijiie s\rienne est criti([Uee dans

certains milieux, il n'est (pi Gpiitable de

signaler les a('t('S du llaut-G(^nimis^ariat

iiiiauimemcut loues par les iulercsst's.

lies La it a [lourNoii* les (^tudiaiits de ma-

luiels. Le commandant Malinjoud sA est

(‘inploNi!' a^ec sa competence ha hi I nolle.

L (dud(' approfouilie de la dialeclologie

sNritmne ('t la couiiaissance personnelle

des <|ue^tious admiuislralives qiii se po-

seiit eha([ne jour hii out perm is dc redig('r

nn fiiiKir r inlrrpi’iie r/i qui la'-

ptmdra a tons b'> d('>idt‘i“ala l.e volume

d(' 1 (^ 10 ^^ di\(‘rs (pii vit'ut de[)<irailre n'est

([ibun cliapiir*' du G'n/dc, niais il en cons-

litiK' la partie e^scntielh', ('die c[ii*il fallait

sans larder nn'ilrt' a la disposition des

('‘ludi<ints. Ges Si toxtes reproduits en

caraelota's arabes, on transcription fran-
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gaisc cl traduits cn frangais, traitent dcs

sujets les plus Aaries. On y a judicicuse-

nient envisage les cas les plus frequents,

en indiquant la solution (pii s’ impose a

radiiiinislrateur ci\il ou rnililaire. La

langue de ces textes est extremernent

savoureuse (d retiendra rattention des

lingLiistes et des dialectologues. Les etu-

dianls des deux langues, arabe et Iran-

gaise, y trouveront egaleinent profit. 11 y

a lieu de feliciter le commandant Malin-

joud pour sa belle publication el e\|)ri-

mer bespoir quo les an Ires parlies du

(Uiidc puisscnt prochainement paraitre.

Le bon renom de I’Lcole d'lnterprtdarial

et de noire administration en S>rie ne

]>ent (pby gagner.

Gabriel Fehram).

PLRlODKjl ES

IIe.mu Gvl iiiier. — Un nouveau decret

trilingue ptolemaique, dans (lomptes

rc/idas Acad. dc<i IfisrripL, lb2d, p. .'ITti

et suiv.

M. Henri Gauthier, inspect(mr en chef

des Anti(]uites de rEg\pte, a cornniuiii-

quea LAcademie de^ Inscriptions la d(kou-

verte sur le site de Pithom, dans le Delta

egyptien, d'ane stele trilingue (hierajglx-

phes, deinotiqueet greci constitnO' par un

deend rendu par les colh^es sacerdotaiu de

PEgyple en P.ni ll du roi Ploh-mi'e IV

Phdopator (2 1 7-2 lb a^. J.-C. . M. Si.dtas^

professeur a PEcoIe des llautes Ltudes,

s’esl charg-e d’fdiidierla partie cb'undiqiie.

L’inlered de ce texte esl d'apporter la

version eg\ ptienne de la fameuse b.daillt'

de Rat)hia ou Plolt'nieelV triomphe d'An-

tiochus HI. roi deS\rie, el s'assure ainsi

pour quelque temps la possession de la

Phenicie et dc la Coele-S\rie. (>tt(‘ ba-

taille edait connue par Polybe (V, 81-86)

et, du cote juif, par quelques passages du

troisieme livre des Macchabees.

La description de la bataille ressortit

au plus faclieux style officiel egyptien;

mais elle signale le voyage triomphal

dll pharaon dans les places ou il restaura

les statues divines expulsees par Antio-

clius.

11 combla de presents les divers tem-

ples et rarneiia en Egypte les images divi-

nes qui avaient ete ehiporlees en Asie lors

des invasions persanes. Ces actions meri-

toires vain rent au roi la reconnaissance

des predres qui s’exprime dans ce

decret.

Camille Evlaut. — La salle haute du

Cenacle a Jerusalem, dans Ileviic dliis-

toirc fra/irisrainc, t. I (IU2i;, pp. 64-72.

M. Enlart a profite de sa mission en

Syrie pour visit(T la Palestine ou il a etu-

die les nombreux leinoins dc l\ictivite des

arch i tec tes occideiitaux a Pepoque des

Croi'^ades. C’e>tainsi ([iPil a pu vcrilierla

parfaile exactitude de> relcves du Cenacle

(lu’on doit au P. Vincent et qui out ete pu-

bli('s dan> dcrnmleni^ H, pi. XLIV-XLLV.

D’une etude miniitieuse des divers ele-

ments architc(doni{pies, le savant direc-

teur du Musee de sculpture compareecon-

clut ([u’<m a attribue a tort la reconstruc-

tion du Cenacle, tel (|ue nous le voyons, au

xiv* siecle — sauf la rcstauration de la

travf'C de Lest avec dc simples arfdes

>ans ogives, qu’ll attribue a cetle derniere

epO(|ue. Car. contra ire merit a ce (|ui s’est

passe a (diypre, les chretiiuiN de Palestine

ne firent plus de voutes d’ogives a[)res le

xn C siecle. « Lc seul moment ou le (Cenacle

ait pu etre r<*bati, ('’est done le temps de

roccupation de Fri^'dc^uic II, de I23t) a
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124 i, dates qui s’accordent a merveille

avec le style de I’edifice. »

NOUVELLES ARCHEOLOGIQL ES

Sarcophage d’epoque romaine. — Le

Service des antiquites de Palestine a mis

au jour a Tell Barak, pres de Cesaree, un

sarcophage qui porte le motif bieii connu

du combat des Grecs avec les Ama zones.

Les analogies — jusqu’aux griffons fmu-

res snr la face arriere — avec le sarco-

de Jerusalem. Dans Beaux-Arts, 1924,

p. 21, M. Theodore Reinach a signale

d’autres rapprochements, notamment

avec le sarcophage Fugger de Vienne.

Si Ton en juge par les lances encore in-

tactes, la conservation du monument est

remarquable. Nous devous la photogra-

phie que nous publions a I’obligeance

de Garstang, le savant directeur du

Service des anli(iuites de Palestine et de

PEcole arclieologique anglaise de Jerusa-

lem.

pliage de Salonique conser\eau musee du

Louvre sont gra rules. Les artistes travail-

laietit d’aprc'i des « patrons )) (pr’ils out

plub oil muins haliilement combines.

Ainsi le genou plie du premier com-

bat tan t a gauche ne rcq:>ond pas a une

attitude debout, mais plutut, comme
e'est le cas sur le sarcophage de Salo-

nique, a un genou posant a terre et le

poids du corps collaiit la cuisse a la

jambe.

Le monument a etc reproduit sous

loutes ses faces dans le BaUctui ir a,

pi. IV, de PEcole arclieologique anglaise
j

Les fouilles d’Ophel. — Les fouilles de

M. Macalister et celles de M. Raymond

Weill ^e sont teniiinees ce prin temps a

Jerusalem avec dc5> resultats interessants

sur lesquelsnous avons dejaappele Patten-

tion dans le precedent fascicule. Dans les

derniers jours des Iravaux, M. Weill a

ptmetre dans de vastes galeries sous roc

dependant du systeme fort compleve

d’aqueducs qui se diligent vers la pointe

meridionale de la cite de David. « On a la,

nousecrit le savant evplorateur, le debou-

che du canal 11 (a flaiic de cote, judeen

L‘^‘ periode, d'avant le canal III d’Eze-
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chias\ point tres different dece quo j'avais

indiiit en It) 14, mais profondrment deffi-

giire, reinanie\ r/aitilise pour le passage

(run ouN rage evlreiiieiiK'iil inaUcndii (pi’il

faut sans doute .q)peler ranul l\ . ddiii

tcmp^ on le rn/i'il III d’K/i'ehias etait

dc'Ja en usajce et on Ton voidut perfec-

tionner I’ulili^ai iuii de^ eaiix dans le

rrgiine de ce r/z/n/Z ///. ( Kiels que pui^^ent

etre Ics (l<’taiU, Ini.i'jine/ que lapiodi^a-

lite du lra\ail en tunnel sou‘'i roc he, la

encore, est tout a fait >tupe haute j'.

Sheikh Sa'd( Ilauran). — L’attenlion a etc

attireesurce inodeste village du Ilauran, an

nord de Dor'a, par le transport a Da mas, du

auxsoins de M. de Lorey, du beau lion cn

basalte ({ue _M. Contenau })ubliera dans le

prochain fascicule de Xyrin ct qiie nos

lecteuis pen vent voir deja sur la couver-

ture de la llevue. Le sa^ant profcsseurde

rLniYer>ite de Prague, M. llro/ny bien

connu pour les progies (pi'il a fait fa ire

au dc^MjiiiilVenient des levies de bogliLiz-*

Kent, assiste d'un architecte tcliezpie, vient

d’entreprendre des fouillesa Slieikh Sa'd.

Presque iiiiniediatenient, il a sort! du sol

des fragments sculptes dont cert.iin^ jaui-

vent remonter a une haute (q>0 (pi(^ cl qiii

permettent de bien augurer de la suit('

des travaux,

Les fouilles de Palmyre. — Sur la pio-

posilion du llauld.j.iiiinii'^saire, l .Vca-

dtunie des Inscriptions a funis un avis fa-

vorable a Pcinoi a Ihdnivtx' d urie udssiou

archeologique compusei' de M. Dahiiel,

charges de cours a I’l niversite (.le (iaen,d{‘

M. Duna nd, ancien fle\e de I'lfcoh,' do
llautes Jftudes et de PKcule du Luinie,

actuel lenient inenibre d(‘ I'Li’ole arclnjijh »-

gi([ue fran(;aise d(‘ Jtuusalem, el d(^ M. In- 1

gliolt, jeune savant danois, charge de mis-

sion par son gouvernement.

M. (iabriel ayant (jtc empeche, les pre-

niiei'cs la'cherches out comiiienc(3 avec

^IM. Dunand ct Ingholt que M. Virol-

leaiul, chef du Service des antiquity's, est

alle installer a Palmyre. M. le general

Weygand a mis la main-d'cjeuvre mili-

laire a la disposition des deux archi^olo-

gues. Les premiers coups de ])ioche sont

fori enco 1

1

ragea n Is . De nom breuses i nscrip-

tions inedites, dont plusieiirs bilingiies,

out (de decouvertes, quehiues textes im-

port an Is deja connusont ele retrouves. Lc

theatre a etc" deblay'^ et unemaison priveea

fourni des elennuits decuratifs, pcintures,

reliefs stuquf‘S, statuettes en platre qui

rappellenl les d(>cou\ertes de Doura.

Deuxieme campagne a Doura-Salihiye.

— M. Fran/ (.himonl a communique a

rAcad(uni(i de^ Inscriptions (Z;o/n/>Zc.N ren~

(Inn, 11)2V p. 17-2)1 ' un substaiitiel rap-

port sur h‘s fouilles de 11)23 faites avec le

concoiirs d(‘ la main-d’a^u vre militaire.

Les ^oldals delacln's, par h'Colomd Vndrt'a,

de la Lj" compagnie du 4' regimoiit d(' la

Li’gioii (d rang(ji'e, (daituit commandes par

h‘ (‘a[)itai fi(' Jumamojiirt (d h‘ lieutenant

Pas'>eda t.

M. (jimont orienta d abord les nadier-

(“lii s \ ers h‘ teni])lc des difuix [)alm \ ndiiens

({iii a\ait (h'ja lV>urui d<' si surpituian((‘s

j>eiiilur('S [Syria, I'I22, p. ITT et suiv. :

Mofiimti'ifl ^ /*i(i!, 1. \Ar/, p. i (d suiv.d

I n lahlfMii iiou\(\m ful decoiiverl (pii

hguiviil (dn([di{uix (lePa!in\re deboiit ^'iir

des sph(U‘('s C{d(‘^les Com me h maitrcsdn

inoiid<‘ av('(', a hui r (Iroi t(‘, deux person-

nages (pii huir olfraienl uri sacriti('c. Les

iniirs (les salh‘s NoisifU'S du tenqile [)or-

taieid d(' nomhreux gr.iflites grocs.
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La tour centre ]ar[iie}le s'appuyait le

temple a ele video cii pai tic ot a foiirni

des debris inleressauls * ti^^sus, ileche^de

bois, inorceniv de ciiir. nolammeiit nn

soulier bien conservi;. fraiinient^ de vciu^.

enfin « de iiOLnelle'^ epa\es dL> arehho

de Doiira, fenillels diHaelies e( roriet'S...

Le plus important de ces lamboauv tie

parchemin, (jui poi t( nt de>^ c< dt^ pie-

ces juridi(|iies, e^t (‘etui ou so lit la hn

d’un acte dv vente inentionnanl b's an-

uees 117 et 123 de l ore de> ueides,

e’est-a-dire Ida at LSI) avant J.-C >' C'e^t

le phi'^ viiMiv to\te ^ree snr pareliernin

qui iiOLLs soil parvenu •< et il aeheM' d(‘

ruiiicr la le^ende de runention de ia

cliarta Pcr(j<(nu'nn par le roi Kuniern'

(Jel acte demoiilrc <pie dans cett<‘ is'^ion,

aujourd'hui (.li-solee, b"> jardins ri 1(‘S

arbies frmliers entoiiraiinit I('*s maison^

d bal)itation. La decou\ert(‘ d’n [l itininadre

colorie Nur la peau d'mi houclier en l)<.)i>

soiile\e des (p^estion^ hi'^toriqne'^ et gt'o-

graphi(jn(‘^ dont A1 . (lunionl <i lai^se (nitre-

^ oir riinportaiicc.

La villc‘ ell(‘-iueiiie a ele e\j)lor<’‘e. L(‘s

inais(Mis s'ins[>ircnt du plan oriental
:
pie-

ces disposeos antour d uiK' coiir centralo :

nmrs on piorre a la b,isf_n (m) i)riqnes innics

recouvertes de ])l.ilre an-ile^Mis; Naslt's

ca\e< poinant S('r\ir de di'iueure en t it''

;

citerne. (lonimt^ decor intt'rieiir, line cor-

niche de [ilatre a\ec sujet^ liellenistiipn^s

dont Laulenr [)t)rl(‘ le noni ])er^e tl’Or-

Ihoiiobaze. Meine des slatiietles on jdalre

ont etc relevees.

Le bulin et>i^raplilqae a etc trc‘> impor-

tant. Citons line dc^liiMce a Luciii> \7niis

qui romporlo ini Hc'> um* ^rand(‘ \i(ioire
]

surles ParllieN, non a l'airopos-Karlvenii>li.
|

mais, ('omnic i’a nionlis' M. (iuinont, a !

E u ropes- Do ura. Dari'^ le^ dernims jours
|

de la campagne. une trentaine de textes

^['(‘cs I’lirent Irouves (run soul coup en

reltjurnaiit ie> dalles de [)a\emetil dans

line salle de temple, u La forme des blocs

dont la plupart sont absoluiuent seiiibla-

ble^ a ceux euiploNcs dans le u leiuple

aux grad ins / n et la coinparaison avec

les tioiueaux document> a permis d'eta-

Idir (|ne senls cles noms tie femmc^ appa-

rais>ent dans ces levies fpii marquent la

[)la('e (|u'i >ccnpaienl dan^ les canviuoaies

''acrees le> dcootes d'Arleiiiis. L(‘S dales

s 7'(dielonnent de Pan b av. J.-C. jusqu'a

1 i '
) a[)re^ noire ('*re.

Dans une note [)lus cbjveloppec (^a/np~

trs I'L'/idus, I'Jli, p. le savant asso-

CK' et ranger de rAcaiLnuii' a signale los

umons entr(' piochc>. communes auv

citoyens de Doura et auv P(‘rses.

Recherches a Beyrouth. — Les impor-

tanls travauv edililaircs enlrepris a Dev-

routU olfrerd une occasion mii([uc pour

fonder la topogra[)hie ancienne de cette

cite. Le ininisirt' de I'lnslruction piiblitpic

a charge le coiute du Mesiiil tlu bmsson,

dont nos lecteurs ont pu apprecier les

('ludes .^ur la 1 >(‘} la.uilli imhlievale, ci cn-

l rep rend re les recherches m.A'es^airt'S. La

Sociele fram^aise di's fmiille'- archeidogi-

qut's, rpie pr('‘sld(' aujourd’hui M. Thco-

phile lloniolle, contriijue egalcmeat a

cette mis'^^ou.

Uu tdlbrt par[i<nilier vaetre l(mte siir le

terrain dit (.les colonnes des quaraiite luar-

I vrs. En attendant rex[)ropriation des bou-

tiques qui rencombrent, M. le gihicral

We yg a I id a C(mtle a M. du Mesiiil du Buis-

soii une mission a Homs et a Mishrife

I LS km. auA.-E.de Homs . Co dernier >ite

a four III plusicurs lonibes import an les, pa-

d' S'y/a'n. b)'2 >, p. 43, pLXTl, etp.^Odet siiiv.
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raibsunt reniunter a la fin du deu\ieiiie

millenaire avant notre ere.

A propos d un texte de Doura. — Nous

relcvons dans Ics Debats du 8 avril 1921 la

note suivante adressee a ce journal par

notre distingue co 11a bora teur. M. Franz

Ciunont :

« Dans les Debats du dimanclie 9 mars,

un correspondant, qui signe C. B., a in-

sere une note curieuse sur unc inscription

de Doura, datee cle Tan .31. 11 emet I’opi-

nion qne le Lysanias nomrne dans ce texte

serait le telrarque d’Abilrne, nienlionne

dans FFvangile selon saint Luc. \ oulez-

vous me permeltre de vous signaler les

raisons qui mcparais^ent rendre inaccep-

table sa conjecture ingeniensc?

(( Le nt^iii de Lysanias cst cxtreiiienierit

frec[uent a Doura : on nc le Irouve [>as

moins de neiif fois dans la quaranlairic

d’inscriplions fort breNCsque j’ai publiees

1922). p. 202) ss.; et il se rcnconli'e,

a plusienrs reprises, dans d autres levies

encore inedits. Dans ces conditions, si le

Lysanias dont il est ({uestion dans la dedi-

cace de I’an 31 n’axail pas tde un simple

parent ou ami du personnage ([ui a fait

gra\er Finscuiptioii, mais bicn un digni-

laiie aussi considerable qn’un tetrarque

d'Abilcme, il est certain (jue quelque litre

et epitliete lionorifique aura lent ete ajoules

a son nom.

L'exposition des Fouilles frangaises en

Syrie au Musee du Louvre. — Le decor

somptueux des Perses aclienienides, qui

s’etale aux murs de la salie Dieulafoy, con-

venait tout particulierenient aPexposition

des decouvertes survenues depuis deux

ans. ( U\ trouvera dans le Momie ilhislre du

19 avril 1921 une excellenle descri[)tion

des objels exposes, ecrile d une plume vi-

Yante par Henri Verne, chef du Secre-

tariat des M usees Aationaux, avec la re-

production de quelques belles pieces. L7/-

l list rat lo/i du 3 rnai 1921 a donne un ar-

ticle de M. Pierian Montet sur sa derniere

campagne a P)YbIos, faisant suite a un recit

paru dans le memo journal le 15 decem-

bre 1923. 11 n’est pas jusqu'a la presse

qm^idienne f[ui ii’ail reconnu Pactivite de

nos arclieologues en Syrie et les beaux

rt'sultats si rapidement obtenus. 11 nous

suffiia de citcr Particle de teteparu dans

le Matin du 7 avril 1921 et Particle de

M. IP Gro asset dans le Temps du lO juin,

(|ui n'a pas oublie de signaler Pactivite

du Service des Antiquites, que dirige

avec taut de devouement M. Gb. Virol-

Icaud.

Le General A\('ygand, Haul-Comniis-

saire, a lionore Pexposition de sa visite et

a leiiLi a se chai’ger hii-meme de rapporler

a l)(‘yroutfi loiites les [)ieces de IHblos.

Plusieurs out pu etre rem on tees dans Icur

elat primitif, ain^i le grand mi roir d'ar-

gent, d’aulres dont le decor disparaissait

sous une epaisse oxydation out ete remises

en etat, comme lecoutcau a lame d’argent

pla([uee d’or ou les liarpes.

Le Gerant : Paul Geltiixeh.

.jiiai. — Tours, Irnprimerie E. Abrvllt et



LA LLRAMIOIE LHILISTiXE

PAR

E. SALSSKY

\isi(j‘ la rollrrtioii rr*iMfiU([niMlu nuinicipal (1(‘ JiaiiMilrin

(‘I ([ii aprPN rn avoir Jail lo tour, nii chorclu* a sVii foriiK'r um* i(|j‘o d oa-

SLUuhlo. la \itriu(_‘ <[ui doit lo alliror l atlrutioii r>t ciudaiaoinoat colli'

assi<;a('‘(‘ a la v( pTu-iodc philistine » ; d aliord parc(‘ ([u’oa a\ait vu jus<[ii(‘-la dos

piociLS altrihiioos auv opoipo's di's a Ih’iuuicr.s Kiupirc> da « Preniior ago

dll 13roaz(‘ >>, du Diaixioaio ago du Broa/.o ot ijui' l oa o^^t surjiri^ d(‘ voir

uao classilicatioa cliroaologiipu' aiasi roui[)uo par uao doaouiiaatioa otliao-

grajdiiipa' — oasuito parco i{iio, [>ar an idoaiaud lausard. 1 oasoiiihlo do piooo^

rdaai la ost sans doato li' plus ciu icax do la colloctioa. La surpiasi* ao dimiauo

[)as si Loa appnaid ipii' cidto \itriao a'a idi' dotiaitivonioat coa^tilaoo ipi’apros

d(‘ aoail)i’(Mi\ dcliaag(‘S pratiipios laitro olio ol >os \oisiuos. Couiiuoat so lait-iL

doiaaad(‘-t-oa, ipa^ I jqiogi'o do la produefioa ooraiaiqiio palo^tiaioaao soil

da a aao [io[)alati(ai i[ia' Loa iinagiao ooiaaiaaoaioat avoir lais.so [)oa do

traces, ot ipio Loa ri'pro.soato voloatiors coauao am' horde gaoriadi'o Tixdii

oa pa\s ooa(jais, co ipii no conslitao [Km cai sa Tax (Mir uao forte [a'lmoiajilioa

d(‘ sap('‘rioritf‘ iatidh'cliK'lh' ot a]*ti>li([ac ? ^ar (juols laits ot par ipioU arga-

iueal> cidto ooimlatalioa sur[a*taiaal(' a-t-oll(‘ oti^ otahlii* '/

\oim aoa> lo soaiaios doaiaado a aoiLs-moaios otnoim avons dcrit oo> <[a(d-

qaim [)ag(m [)oar nhiair los idiMUoals d aao ivpoiiM'. tol> ([ao aoa> lo.s a\oii>

troav(‘s daas la hihliographii' da ^ajid ot dans IVxaaiiMi do la colliM.dioa do

J{d*a>aloai : toB aa>si ([ao nous los avoas ri'caoillis do la hoaclu' ladiui' d(*

s[)r‘oiali>lo> ([III s(‘ soal [H*oocca[>6s do ootle ([uostioa id out d ailloars doano

d(‘s r(‘[Kaisos asS(‘/. ditdV'nadi's : aas>i ao [ioa\ oa>-aoas [aihlior col os!?ai sails

i‘X[M*iaior a(dr(' iMaamaai^^ama' au Loro Jl. \ iaci'ut ([ui, avi'c aao inopuisahlo

hiiaix oillaac(‘. uoas a fait [irotitia* sar aiaint [mint do sa [irofoado (*oanais-

saac(' do lout co qui toacho a la ci.'‘raaiogra[>luo, ot a AL IMix thiaa-Adanis qui

aoa.s a >i ainiahloaii'at oavort los [)oidGs I't iiioiuo 1(‘S tiroirs da Alusdo luaai-

SiaiA. — \ .
‘^2
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ci[)al do J»‘rusal(‘ni at nous a donna toiita liborte do raproduiro das vasos dont

pliisiaurs sont iriadits.

Tunl d’ahord il n(‘ parait jms iiuitila da moiitr<‘r, av(‘C ([ual([uas tlatails.

aoiuinaiit la aiuMiuiipK^ << [)liili>tiiia -> a fait >on ap[)aritiou dans la caraniogra-

[)liia at (pudla plaa(‘ alia n naaupiu

On Ldi(‘n*h(M‘tul vainiMinuit son noin diins las <‘Oinptas randiis de fouillas

afitfuaaiirs a ijuiann d'aprvs f E.rpluration irrenfe ou dans rouvrai^M^ ineina dii

Pai*(‘ ^ inaant. On in^ la truiiv(‘ pas davantaya dans rapairu g(‘Uaral da

\\ (dah, Tftr JtilhiPure of tfo^ (fejjeon cirilizatioh on soolhoro Pf^lestine Ma(*alister

na pai ail mama [uis a\oir suii^’f* a ca Jiiol, a oi\ jugar dn inoin^ i^‘i\r\o> Heporis

proN i'-oiro [iarii> dans 1(‘ (J(f(nirrhf ShdcoHotf at mania par la Report linal The Er-

rardTiiio^ of tE:er [wxra an 1012. 11 ast (‘(‘{amdant la pramiar a avoir attrilme

au\ IMiilistiiis I(‘ rasultat tla d(‘coin arias arcliaulugi(juas : il na s'agissait

(raillmirs [)a^ de aaramiijmu mais (run grou[)a da tonilias da (ia/au'qiii diffa-

raiant notJihbmiant d(‘ touti‘S 1(‘S anln^s. mais na aontaiiaiant point do potaria

at (pii ont atr^ fort di^cultMas. Alaaalistar las attribua au\ Philistins' ; L. W oullav

a lY‘[>oqn(‘ [)ars(‘

•

In Rai*(‘ \ inamit, tout an acaueillant avac ras(‘r\(‘ Tlix jm)-

llia>(‘ (1(^ Maaalistm*. na juga [)as >olid(^s las raisf)ns da \\ ()oll('\ Das 1013,

A\ at/a‘ng(‘r la^ attrihiiait an ix" ou mu’ siaab' avant 0'<‘st la sadution a

laipndb^ s(mil)la vouloir >'ai‘ratar aussi la Para X inaimt.

Pandant (pn‘ (‘(‘Ita discussion suivait son aonrs. la aarami(pia « philistin('»

faisait son a[)[)arition. Saiif arraur, cYst Tliiarsali (pii on a fait la pramiara da-

l(*rmination axpliaiti* ^ Randant (*om[>t(' d(‘s fouillas da T(dl-aa-PatY il Y aons-

tatait dimx sarias da [)ulaiias d’iiispiialion iincanienna, at aoiisidarait la pre-

a p. E. l^mtd. o. S., 190(i, pp. 34“2 stiq. (re-

prodiiit (it's \ftfnnil of fkc lirifish School (if

Afhrits, VI, laOO, pp. ItT S(pj }.

M EK. o. s ,1905. [). 322; TheExca-

I'ntions of Ge:ci\ 1. 1, pp. .89 sqq.

i W o()ii.K\, XniifiL'i if \ri ho‘i)!oiiY and

{filhrop. nf Lirerponh VI I. 1910, p. 123, et

Syruo t. Il, 1921, [). 18!), LaltribiUiou a Fart

pei>e a rtO proposOe eii preitiitT par 11. 1)L^-

t.es (dirillsiifions prehellcnhjiies, 2^ edit.,

191 i, p. 301, note 4.

I" Hev HihL, 1922, p. lOt.

O' A\ viziNGEj;, Jericho. Die Enjebnisse der

Aiisijnihiin(jen.

lniK[;>(ni, Arehoeolofiisches {nzehjer, 1908,

roll. 373 s(pi.; cf. aujoiird’liiii Z. [). P, TX,

XXXVII. lull, pp. 8(S i,.
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niirre comme un(' vpritahlo in\ (*oni(‘iin(‘ an quo la

deuxionie, plus u'rossioro et cui torre du pa\s, otait uiio iniilaliou looalo. Pu

fait (jue lo lieu de la docouvLU-to (‘^?( frLujiionuiioiit id(‘iililie a\(‘c(iad, il oon-

cliiait quo « uno tolle oatoj^urio lu(*al(* /V/'6M[iio philistiru' u.A (‘(dto affir-

mation quo Eon pout [)rosquo (jualifiiu' d (( pnan. il aj out ait iiuo [ajuiE* fuiui no-

ration d<‘ ([uolquos caractoristiquos (juo lunib o\aniinoro[iS on Iniir lion, ot

croyait ainsi on droit do doidaror : « La potorio pliilistino ii'i^st di^Muanais

a clierclier. »

On no donianda pas a ladto idtuilifioatioii d'jiutros titn‘> do ( rialit quo o(‘s

troi'^colonnos (Eiino revuo tooliniquo. Wat/in^or, dans son Jviirhn ip. Idd ), ooii-

sidoro la ooraniiipn* [)hili>tino oonini(‘ arqui^o. Alaoali^tor cjui ii*\ a\ait

jamais songo. Eadinot sans difficulti^ ot lui oonsaoro qiiol({U('s liuiu*^ dan^ ^on

onvrago snr los lMiili^tin>.

D'autropart, los os|)oirs (pi ont fait naitro d(‘s dd( ouvort(‘s r('‘Oi‘nlo> dan> 1(‘

mondo asiani(pi(‘. l(‘s lun*i/,ons nouv(Mu\ ([u olli's Mnnlilmd nuns (unrir, font

<pio. dtquiis ([iiolquos anndi^^. I on pr(MM‘on[)i^ l)oaiir()U[) d(‘^ <• P(Ui[do> do la

M(‘r ». A 00 titro l(‘s Plulislins out ou iin rogain d aotualitiL Ans>i d<nnanda-

t-on (piols nnisidgnonionts [>om*rait nous fonrnir Mir ou\ la 0(T*ainiqn(‘. dont on

sait inainlimant so sor\ir oonnn(‘ (ruin' souroo ih* la pi'olohi^toiri'. Edost [auir-

quoi, (Ui PdlL L‘ Pah^stino E\[>loration Fund ddoida d oxiilori'i* un >iti‘ [ail(‘>-

tiniiui on il \ (‘utolianoi' d(^ d('M*ou\rir uno 0 (d‘aini([U(‘ [ihili^liin' aN>o(‘i('n‘ aux

prodnits d(‘ la ooi*aini(pio looal(‘. 11 (dioi>it 'Ain Slu'ins, la IJtdh Slionio.sli an-

liipu' ot. los lMiili>tins (Taut goin'ralminuit oon^idiUN'^ ooinnu' d origiiu' oim^-

tois(‘, il (*onfia la dinndion d(‘ son nonvisui (dianlii'i* an sa\anl h' plus ([iialilif'

pour diagno.^tiipior uno oorainiipu' inflinMiodo [lar 1 art ordtois : I). Maoki'U/io.

Los traxaux a\ant I'di' inlorroiiquis [air la ginuri*, O(dui-oi n’a pas ('iioon' pu-

Idid do indinoin' di'dinitif snr la potorii* ddoonx (U‘t(‘. II n a [las non [diiN oiitn^-

pris do d(‘finir t(‘olini((nonn‘nt la (ad*anil([iu^ [diili>tin(‘ dans >(‘s ra[q)ort.s [iroxi-

soiros lUNinmoins ('Ih' \ intiu'x ituit oonstainnnuit — sinoii dan^ lo [uannior,

dn inoins dans h' d(Mixi('*mo — ooniino niu' os[)do(‘ dtdinii' id iiu'oidi'staliFo

Mais 1(‘ sill' [>ar (oxoollonoo qu il \ a lion d inlorrogor sur la qui'slion [diilis-

tim‘ ost dvidoinnn'iit li‘ tindro d Astailon. Dos lUll. .MaokiMi/ii'. oxaininaiil la

’’i Pnle.'ifitic r'HuL lUlt, llUT

1-;.

(0 Mvc\Msri:H, The PhUUlinrs. Their llibtorv

and CivUizaiion
{
Tfie Schiceick Leclurets, 1011 1 .
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coupe naturello que la mer y a pratiqLi<‘e. y detenninait un horizon archeolo-

i^iquo philistia^*^ ->. An IcndiMuairi do riiislallation do radinini>(ratioii anglaise

(‘n I^ilostino. lo iioiivol Iiistitut archdolouiqiio anglais. coiid)inant sun ]al)(Hir

av(‘c lo Palohlim^ K\[dorati()n Fund, rrsolut d(‘ s’y atta([iuT pour jotor une

luiuioro iiuuvollo sur lo pruhloino philistin

(lotto entroprise consid(h*al)lo ii (‘st encoro qu a poino conuiioncdo ; aussi

no saurions-nous lui deniandor d'apportor beaucoup do ri'^sultats. Poiirtantdcs

lo ddi)ul oil a era v truuvor iiiie cuiitirination do la tlidurio nunvolle sans

d'ailloiirs apportor auciine spociricatiun tocliniquo. L oxposd [iroNUoiro. rdcoin-

inont public par M. Phytliiau-Adams dan> \o (Jaartcrlt/ Sfdirnwnt (awW P.)21p

ajouto poll do procisioris aux ligrios (ju dorivait Ttiiorscli on I9i)8.

Contre cotti^ liyputhdso qui somblo s dtre ain>i introdiiito sans olTurt dans lo

doniaino do Pacquit soiontilbjiio on arohdulugio. la rdaotiun a (do tr('‘S pcni

inarqn(‘ 0 . Pt'^s 1(‘ d(d)iit M. Dnssaud a parl(5 do la « pseud(_)' 0 (d‘anii(pio [ihilis-

lino Mais il no sinnblo pasqn on ait fait grand (dat d(“- raisons. l)ri(''Vonn‘nt

o\pos('‘os nuiis fort soliih's. qa il a donn('‘os [)our invit(*r a la nudianoo. INous y

r(‘viondrons. Maintonant, pourtant, on c*oniiin‘nco a s’alarnnn’ d(‘ la [)lao(‘ |)ris(‘

])ar lino tht'orio ([ui.jusqira prdsont. a dt('‘ surtout iino atlirination. Lo P('‘ro Yin-

C(‘nt a jugd « paradoxal » un artiido on Wuolloy riqinosiniti^ PiqKxpn* plii-

listin(‘ ooinnio Idqiogdo dos irdlnoncos (‘gnaMinos on Pal(‘>tine : dans iino note

provi^oirc sur los foiiillos d’Asoalon il mot nottoinont on qiiostioii la soi-di-

sard o(M‘ami(pio philistino.

Ainsi qin‘ nous vonoris d(‘ lo montror, on n'a jamais vraimont ontiaqiris do

d('‘finir t('oluii([U(‘inord la cidainiipio (( pliilistiin' ^.Au^si, si riou> vuiilons main-

timant voir oo tpio r(a*oiivn‘ oolto ajipollation coiirant(‘ mais inqnvoiso. nous

d(‘vons nons-nn'mios rdiinir lis raraotdri>>ti(pi(‘s ([ui uid tdi* {)rop(KS('‘Oh id qui

sold (q)ars(^s dans dos monograpliios. essmditdlmiuMd los trois suivaid(‘s :

Tmiaiscii. Aichnenlm/isrhr Anzeiger, 1908. cull. 278 s([([. — MAcxiavnai, The

Philisllne.^ (Schfreirh Lertnres, 1911). p. 121. — PinTiiiA>-Ar)AMs. Iteport nn the

0 p, E. I'\, QnarL Stdlement, 11I1‘k pp. 8

sqq., commeiite flans Thiersch, Z. D. P. T.,

1!M4, pp, 67 sqq.; (^>. 8., 1918, pp. 85 sqfO

'2' O. S., 19“20, pp, 97, 123, 1 i5.

O. 8., 1921, pp. 12 sqq., 73 sq(i., 162

sqq.

Dlssalj), Civilisations prehelJvniques,

2-* ed., 191 i, p. 302.

'' V[.N(.ENT, R, RihL, 1922, p. 12.5.

WuoLLj Syria, t. II, pp. 177 sq(i.

Vi>cK>r, R. Rihl., 1922, pp. 99 sqq.,

103 sqq.
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stratification 0
/

Asr/tJon i P. E, F. ,
ijnartcrh/ Stittemrnt. April 1923, p[). 00-78).

Thikkm:!! trouvt^ cai’actrri^tiipies, puniu l(‘s loriiK^s : I tA‘U(‘ll(‘ iiiycaiiianne

[>rofuiul(‘. a Ar\[\ anso, (3 ]o \ asr a rlrior ; dans la dT'cnralinn : las niolils

t'loraux. lOisiaiii. la amvida — la spiral(‘ aentia‘0 ^nr un(‘ end\ da MaU(‘, Ls

ilainiars — la pradilin lion pour la ri'partitiun das da>sin> an lris(‘> a inatupas

sa[)arae^ vindicaliMiiant par d(‘S i;rou[>as da [)arpeiidiaulaires. das lianas an

ziu/aii', uu d(‘S (‘idiladas da !)ou(d(‘s,

MAcvia<iKi\ (*araataris(‘ l)riavamaat la dilTaranaa aiiti'a daux des pariodas

(pidl a distiriuair‘(‘s dans sa alassitiaation L* \l^ Saaiitiqua 1 lSOO-1400 av.

J.-Ed at lt‘ 111 " SiMidlitpia {
lioU-1000). Catla darniara pariodi* inclat ra[)0 (iLie

[>hili.sliina piuit-alra niani(‘ ao'inaida axaatiunanl av(‘Ca(dl(‘-ai dan> la [)(‘nsaa da

raiitiuir, ([uaiid il dit qn il n ast pas oldigatoira dt‘ taira ramoiitar plus haut

qiit‘ l arrivai* d(‘h IMiilistins la d(d)ut da aattt^ p(d*ioda at qua aalla-ai [)raiid brus-

(piaiiKud lin avac Iiuir cliutr. (Juui (ju il an suit, la dillaranco antra aas dauv

t(‘alnd(pias ast ([ua : dans la [nanniai-a. las fignras sont silliouatt(a^s a laryes

traits, at las as[)aaas uU(‘ri(nirainant rcinplis. an partia on an totalitiL avea uiio

antra aunbuir — an lian (pia, dans la danxiaiaa, lo dassin daviaiit h liii^ra-

ti<|iu‘ (d las snj(ds so[it traitas an lit^iias lina> at inunoahrumas. Il anniiiaralas

tliain(‘s (In 11 " S(‘inilii[na
:

[)oissun, uis(sui. dassin gadniiatriqua an ganaral,

saiiN jng(M‘ a [n*u[M)s da [larlin* da aan\ dn IIP Seiaiti(jna, ca qni, sambla-t-il,

(‘ut (Ar [)lns [)ru[)raniant sun siijat.

Pm rniAN-Ai)AMs, randant aonqda das praniiaras funillas d Asaalun. on jn*o-

tita [>unr aaraalariscn* las dilbna^ntas (q)oqnas a('‘raini([uas (jiu^ distingna la non-

V(dla alassiti(‘ation aduptai^ par las trois (*aolas arahaulogi([nas di* .bdai-

^alani. Nuns Irunvuns las aara(*tarij^ti([nas da la p(^taria [)liilistina dispar>aas a

lra\ars tun> b‘S [)aragra[)ln‘S de cat arliala.

En aa i[ni aunainan* l(‘s formas (p. 7 I ) on nuns signala tout d abord ([in' la

fin dn dmaiii'r aga dn bn.ni/a I'st niar([U(‘a par niia iiiva^i(jn subita d nin'

ansa liuri/unlala an l)unala »

1

buri/.onlal luop liaudla — nutra « aiiNaubliijua » '

([ni (‘st aaraalari^ti([na. nn'niia par r.ippurl au\ ansas da nmina furina daja axis-

tant(‘s (Ml Pab'stiiK' aiqairavaid. Bian pins, las A asas uriias da aatta ansa dimo-

in Comparez FJxrdvations 0/ Gc:ef\ t. 11, i*^ Classification publiee dans le mcme nu-

p. 173, oil Macalistcr preseiite la nn'inedistinc- mero dn O- V

lion sans nominee les ahilistins.
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tent, parleurs furines, iiii cliaii^iMnent non seul(‘nient dans la teclniiijue. inais

dans les habitudes de la vie. An lieu des eali(‘es. des hilbils et d{‘S jattes. nous

avons inaiutenant drs crati'*n‘s, des ruu[)(‘S et d(‘^ eruelbes. Coiinne ees rorines

so reneoiitrent eii ineme teiu[j> eu (ii*i'‘ee. a Milo (d a T{liod(‘s. on pense

aussitut au bouelier « aehoen » d(‘ (iuliatb. et on on eoiielut ({ue cos pote-

ries d‘un t\p<‘ nouveau soul [)bilistine^ 11 fant noter au^si (|iie l epaule

(( ni(dalli(pie » disparait.

Les vases sont en gros^iore aruile loeale. reconvtnd'^ parfois d'un lavage

j)lanc et deeores en rouge et noir mats. Kn men](‘ tem[)S appai-ait le polis>age

au eaillou. (|ui a geiud'abMnent laisse dt‘> lra(*es en fonin* de cendes coiuam-

ti*i([ues.

Ln inatien‘ de deeuralion
(
jn 7d) il nous e^?! dit ([ue, a cote des stxles

an(*i(‘ns ([ui se consei-veiit. le pnunii'r age du ter voit ap[Kiraifre des inotirs

iiouMuiux loujours assoeir‘s aux lornies iin[HU‘le{*s [air IMiilistins, Lt* sont :

la spirale. la croix de Malt(‘ aux braiiebo gruud-abuiUMit dinVuenciees par

la eouleur, 1 (*rlii([uiar, le s\\a^til\a ([), 77 ) (|ue nous n’avons ndi.ssi a diseoi’iier

sur aiicLiii des va^es on li’agnuuds (pn* 1 on a eu robligeanee d(‘ nous lais.ser

examiner: roisiaiu a allure d(‘ r\gne
(
[). 7d)inii. nous ('>t“il <‘X[)li<jm'‘ ([i. 78

et note), n a rien d(‘ (amimun aver 1 oismiu des ai*tisti‘s eananeeiis.Kn (diet. cel

oist‘au a toujour:? une ^?oule aile, insi.u'ei* sur le dos (d i*id(‘\i‘e, et nous esl par-

tois re[)n‘sente la tide toiirnei' V(m*s I'airiene 11 m^ fail [las di‘ doule que ee

soit la 1 asp{‘et originel de ee molif tpii figiiri* I'oisiMu en train de netloMu* s(‘s

jilunies. Par la suiti‘, 1 artisli* na [ilus eonqiris 1 attitude (|U(‘ \oulait re[)re-

senter une aussi tidid(‘ obs(u*^ alion de la iiatiino (1 (‘st [auinpioi il a loin*m‘ la

bde de noire volatil(‘ \ers ravant. tout eu lai'>sant son aile i'(d(‘vee. Done, b‘

thenu' n est pas eananiMUi et [uiisijudl s<‘ re(rou\(‘ tout jianul en Greee durant

le llh‘ Ilelladiijue, c est (]u il (‘U a (d(‘ a[)[)orl(‘ [>ar les Plulisliiis.

La dillerence de teebniijue enire b*s artistes Lananeens et Philislins.

ajout(‘ M. IMi\ tluan-Ada Ills
(
[». 7d}. a (d(‘ (bqmis longlmiqis indiijmie » el il

nous renvoie a ('jdufUH) d (fprcs dr.rplondim/ r'rrnt(\ 1121.

U' XYht‘11 wo roali'^e that A'c^'-ois of oxact-

ly I lie same kind have Ikhmi found in (ie-eoo,

Melo^ and Rhodr^, and ther(‘ datt'd to the

thiril Late llelladic Period, that between

IdJO and lUOl) U. C., we may dare to think

une more ot the aeheaii » armour of (ioliatli,

and r*‘-(>xamim‘ with ^u-eater eonfidenee the

probleim* of Philistine origins )>, p. 71
, au has.



LA CERAMIQUL PHILISTINE 175

Olio 1 uri viHiillo l)iiMi in;uiitrriarit. pour juyer cuiiiiiieiit hi tlirurie u otr

appliqure dans rideiitilicatioii el lo (das^ianmit dis nhjrt^. exaniinrr iixrc nous

Ii‘s vasos (111 Mus(‘e do .l(Mai>al(Mn, quo nous allons d(M*riro un a un. — Nous

a\ous o\(.du d»‘ nolro do^oription un \a.so (jul. hioii quo [)lao{'‘ dan> la \ iUin('

(pii nous uit(d‘(‘>s(‘, (‘>t C(Uisid(d ('‘ par 1(* ola^^iricaLuir Coinino (diyprioLu Tout

(Ml nous ah^liMiant do fi priori auouin* ariinnatiou ii’(di(M*al(‘ ridativii a iios

^asos. nous dovoiis iudiipior ir\ (pn‘ Ton n nMiooulro >(‘ulom(Mil dou\ ooulour> :

I" un rouy’(‘ variald(‘ oiitn' uii vonuillon tiouMo la uuo siuilo (^xooption

pros) (d uiK' t(Mnt(‘ lio d(‘ viii: 2’ iino ooulour ([ui, dau^ riutontioii do I'arlisau,

dovait ^oiud'aliMuiMit ('dn‘ noiro. inais a toujour^ pa>sd au bruu. Sidun o(‘ ipu'

(*(dt(‘ ooubuir parait a pnMui('M*(‘ vu(‘ (oar. a ri'xannui. olio ost loujouis bruno),

nou> 1 avons <|uali[itM‘ d(‘ « noir » uu do bruii

1. (iiiANi) cKATiau:, ( Mi \ li'on 2') oiMdiiin'dros d(‘ bauliMir. Einl)OUoliunMi[)lali('

d(d)ordant (‘galonn'nt rint(Mi(Mir ot ri^xttd'iour. Has(‘ brisiAo Aiisos obli([U('s

allongdos s inqilantant >olid(Mnont dan> b‘ haul do Liqiaulo.

Couv(M t(‘ roMMM La oasMuo lai><o \ uir la t(M‘n‘ rouy'(‘, boniogi'MU' <d l)ion ouit(‘.

Sur lo [)lat di‘ I (Muboiudiuii' ipialro groupi'^ d(‘ b a S traits traoo^ noriua-

liMiKMil a la oiroonlVMMMKU' : doux (‘AaotonuMil au-d(‘^Mis dos anst‘s. los doux

auti‘(‘s oou[)ant iin'‘gal(MinMil \{^> d(Mi\ inoirn'‘s ain>i didiniitiM^s. lai /oiu' ddoora^o

au soniiuot dt‘ 1 iqiaulo i^st didiiuilia^ lui liaul [k\v wwc sinqib* bainb^ ruug(‘ ^ou-'

lignant la ba>o du orati^M'o. on ba^ [lar un taisooau do i bandoaux roug(‘s idiui-

li([U(‘S. Mans b‘ obanq) uin‘ doubb' spirab‘ noirt‘ a M)lut(*s oonln^os (diaouno

sur uiu' « (M’oix do Miilto » don( 1 (‘^ braindn's sunt di-'lingin'Os s\ ui(Hri(puMU(Mit

on r()ug(^ (d imi noir. C(‘s ->[uralo> so [(‘riuiuiMil a droilo par (bos pi'olongiMiUMits

nudiligiu^s racoordi'‘S au (auitn' par lun^ ligin^ V(M*li(*alo lui /dg/ags.

Entrt' la ?-[urab‘ d(‘ gauolu' (d la ligno di\ ij>i(Muuuri‘ on zigzags, uii r(‘olangb‘

aux lign(‘s oonoavos ouoadraut uin' ligun‘ i(bMdi(pi(‘ doid la surfaia' ost oou-

vorli‘ par un r('‘S(‘au ForiU('‘ (ruu(‘ mmIo dt^ traits noirs ooiqa'^s par uiu‘ s(‘ri(‘ d(‘

traits rougivs.

PrONcaaace : A'^ralo/i. — Li^ pruioip(‘ du docor a d’etroiles aiialc^gies avec le decor

d’uiie (‘cuelle de (\c/.qv associ('c datis la < tombo (i avec do beaux vases a (^Mrier (rimpor-

talion niycenieaac
;

\Ivcalisiek, /:./;cara//o/is o/’ pi. LX\l. 27. Comparer
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pi. CLVllI, IG; i:i, daprcs M\<:alister, Semitic III ( 1 iOlVlOoO >. Comparor aiissi a un

(' Pliilisliae vase » onie (.ruiio frir^c de ^pirales ct losaugo^ : Ma( kl>/ie, A/uuial, II,

pi. \V1 en couleurs, sans dcscripliou.

2. Grand CRATERE [VL XLIll. 1;. — Environ 30 crntinirtros de liunteur.

Mdiiio rurnie. niiiis Ics anses sont redressees.

Cuuverte J)lanclie.

Sur le inilirMidr la pause, doal.de l)andeau roivj;(). L ii autre l)and(eiu ronji’e.

an bas de I’epaule. deliniite iiirerieureiuenl la zone decuree qui b(‘ de\elo[qje

jus(|a ii la gori^'e du ^as(^ ; eidle-ci e^l suuliga(‘e d an bandeau rouge. L(‘ elianq»

est urne d un (‘iirouleinent de [JUstes sur uii loud strie de traits verlieanx s\-

nielriqueineiil reparlis. Le tout est trace en noir.

.Ucdlon. — Meme rapprochemeul que pour le vase precedent.

3. Eclelle a pause renllee (^Pl. XLlIl. 2). a base etroite consolidee par un

listcl e\as(‘. J/e\teri(Uir est nu-ouvert (ruiH‘ngol)e ]ib>e d un as^c/ job blaiic; a

riuterieur lavage blanc leger.

Sur la pause, un bandeau compose ibun tilet rouge eiitre deux lilel> bruns.

Sur c(.‘ bandtuiu repose un motif d’a[q)are[ice gi^ometimpie qu il v a p(ml-('dre

lieu d'iiiterpreter coiniiu* une tete de taureau stUisee. [a‘s (bmx corm*s sout

j‘e[u*(‘seutees par des faisceaiix de lignes brum‘S doiit le^ plus ifitfuaeurs cer-

ncnt un bandeau rouge. L intiu'valle entre les deux corm\s (‘st oc<*u[>e par d(\s

cbe\rous superposes doiit b‘ dernier eri haul est accosli‘ [uir deux dis(pies a

j)oiiit (*entral, dernieri' trace des yeiix d(‘ ranimal st\lis(L a uiie fqaupK' on Tar-

tisau n'a\ ait plus conscience du motif (pi il df'bjriuait. Glunpu* di>(jm' f‘st reli(‘

a rexlremite de la come du meme cote [>ar une ligm* de points bi'uns.

LVmbouelmr(‘ du vase est bortl(’‘e d une large baude brum\ Les arises soul

soulignees cbacime <run lilet brim.

A rinlibieur remboucliure (‘st borde<‘ d un bambuiu forim* d'un lil(‘l roug(‘

entr(‘ dmix bruns, rpii se n'qiete plus bas, sur la plus grand(‘ larg(‘ur du vasie

L(‘ fond (‘st occu[H‘ par ([Lmtr(‘ c(‘rcb‘s conceiilri(|m‘s bruris.

.-l.N/’e/o/n Va^e clairemeiil de laliiide la peiiode mu \i\ -\ni s .ilindu Oron/o

111 ea Paloblinei.

i. Fragment d un pidit cr mere. ri‘pres«‘iilaiil a p(‘u [uvs l(‘s deux cim(ui(‘m(*s

du vase et une anse. forin(‘ (jue les (bmx grands craliuaes, mais Tanse
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ol)li(jui^ osl proj)orliomipl!<Miu‘iil [)lus li'iaiide <4 >a coiubiira [^hi<

L*einhoiiclinr(' ii'ast pa^ a[>lati(‘. iiiai^ h^i^’^roincnt r\as(M‘.

Liuliiit blaiic. La iM^sunMais^r \n[v la larrt^ l)lanrln‘, liii(‘ rl iriKK' [jonne

cui^son.

Sm* 1 (‘[)anli‘ dii \ a-i(‘, iioir n'[n*iV-(Mila]it iiiia >ii[MM‘p()^ili()ii ilr rlir-

vruii>. otK'adrbh th‘ Oiaipa^ [ku* iin iii'nii[)p dr ‘I \ (M'li^•al(^'^ [airalldlr^

r(‘[)lir‘es <‘ii [mmOIia((‘iiii‘ijl ^uus la ha^r d<‘ ca jiiuhl’. ii’aci' d(' d(‘ii\

iihds rouyas trr'^

Asraion. — D(!‘COr ^trictt'iiioiiL Iqur a rolui (I'nii ciMLa'a dr IVll er ('afiNeli: 1)1

Mac.vl isvvAv, io/is ifi l*<ilcAuu\ pi. WXV. ii ’ II. (d d(‘>iM i[)n( ai p. S.l, — Mianr

reaiarquc (pir [>oiir le cratrrr prrcrdciit. Lr t\[)e dr Tell rr ^-^1 [inVix inrid c\[c

a litre de comparaison poiirit^^ (.lrri^ .i limi'; ni vrt'iiirTin<"-dr pr(‘^»roni<'‘tri.pi(’ dan^

la crramicpie dr rAna^^xilr d(^ Paios Kuncasolui, A ///r/z/sr/zr Miitrihunjt'fi, XLII, TMT,

p. 72, fig. <S 1 I.

d. IXAit cmuatK dr runiu‘ [)his (danridr Ia‘ \aM* ii (‘-I pas n‘g’tdi(‘r: I riidaui-

cliuia' ifrnlrrrail j>as dans uii [tlaii liori/onlrd. La liM'n^ r>t ddiii brim ijui

>r inuiilrr a riiitf rieiii* : a Id'xlf iT'ui* b^ vax* ol la^M'dii d iiin‘ < ouvi'idr

Trois bamlraiiv d an j*oagr Nrrinilbai drill m n(‘ ladrnmr [las rrquixalrid

dans les aati'rs vas(‘'> : 1(‘ [Maaiiirr isob' siir la gorg(‘ da \aM‘. las ibnix aatiars

g'roapfs sar la [lansir

Tv{)e trop connimri p.trloLit depuL IW'iai/e 111 rl diiraid Ic Ft'r I pour rica caractrnsrr.

b. INdil ciui’iain. Mriin' ruiaa(‘. (aidnil n>s('' |dus (dair.

La raban roag'r roiin* b(a*dr (‘xtiTaounMarnl 1(‘ \a'^c‘. Trois aulia'^ dri oiaail

la paiisr.

7. Lana LI-: : niram^ roriiii\ mai^ bi gorg(‘ roiivoxi* rsl b(‘aanai[) plmdr\o-

lop[HM‘. Sillmatdlr irn'^gidirra. bqni'' nigidir bbmr j.i n iial aial idab‘. Hrs^in

Inain iaia(rrn)ni[ai d am' aa^i^ ii l aulrr. Doabb^ ^pirab' da iiKMar (yjir qao dam

lr rj'atf rr u" I, inais rfdailr a (b“> fli‘in(ail'> gros^if rrinriil ^l\li'o‘s.

St\lisatioa plus rompliAe d’liii lv[)e a doublr >[)iralr do Pdlcr (.aliyrh. Cl. Brn^-

MvoAriMER, lAcravdlions in PaU'^linr, pi. XXX\ , ii ’ 10.

H. Lra Kia.K ib‘ toran* [)las lua-^Nivir P.u'ois ii*.‘s iqiais^rs. 1 (M*r(‘ roagr. I rari's

d un riidail rosr. ri(‘n n'rst rr-l(’‘ da drssiii.

b. LruKia.K (b‘ inrinr foriiaa ddavail li fs grossirr (aiis(‘s diss\ ni(dr[([ars (T

diss\ iiiftriqaonKait pusf (‘s).

Sviu V, V.
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Sar le iniliiMi do la panse trois handoaux rouges iiialadroitemout traces.

10. Ckccui: d une vingtainc d(‘ oriiliiiiotros do liauteur. Gros goulot briso :

bee lateral on forme de gouttii'M*e. Argile roiigeatre. eouyerte rosee.

La pause du va>it‘ ii est pa^ decure(‘ daus le ba>. L epaule est di^ isec en

(juatre panneaux didimites ImrizontalenHUit par d(Mix sfuies. 1 uiu‘ d(‘ trois.

rautre de (piatre ruliaris rouges et viudicabMuent par (b‘> til(‘t> iioirs eneadrant

une enlilade de re>loii> su[K‘rposes. Les })anneaux eoulieiiiKUit :

L’ Ua grand oiseau tres >t\ lisi‘ : la ^ilbouidt(^ de>^iiie uiie eourbe regulicM’O

dual les deux extr^uaibG soat exacttMueat taagentes a la ligae ^ur laquelle

potent les paltes : la surface dii cur])S <‘^1 garuie d(' de^Nins giMUiudriques de

pure fautaisie : il semldi' diftieile de (hdiuaniner de ipiels fdement> nature!-^ ils

pourraitmt provenir par stybsalion.

2' et i " Lae spirale dual le centi'(‘ (‘>t uceiq)t'‘ [)ar um‘ croiv tIeMalte. Gelle-

ci a une de ses biaaches garni(‘ (b* aoir. l auti'i* ana reaq^liia

3" Le bee ora(‘ de deux riil)aas : Lua rouge. Lautre aoir.

A Lexeeption de la braaelie rouge d(‘ la (‘roix. le d(*>sin d(‘ la /on(‘ deeoree

e^t eatiereaiiuit aoir. L(‘ col orrn^ d(‘ deux dt* courbe> [)arabuli(jues

coacealriques qui repo>eat sur 1(‘ bamleau siqauimir.

Ln l\pe anali>guc a Tell C(; Cafivdi pnljl'n'' dans vlisiku, Ext'nvafions in

Palestine, pi. X LI V, description p. Ul). (dasse eii ce leinps-la : Lale pf'e-Jsraelile Period .

1 1 . GueeiJK, Menie dimeasioa i}ue la pnYaMleale el menu' forna*. Terre rouge :

couverte rosee.

Decoration tres analogue : sur Ib'paule, lua^ frise d<* iU(‘to[>es delimilf'e

hurizoataleaieut ealre deux faisciuuix de trois bauibuuix rouges el veidicale-

laent par (b‘S groupies d(‘ se[)t tibds uoirs eneadrant d(‘s fi'stons supiuqjosi'xs

poiictues. Le dessia est lrac(‘ en noir: le grand oiseau (|ui \ albuMie avec la

spirale est seiublable aii prr‘re(leaL uiais il a la tele loiiruee vers 1 arriere. et

les parti(‘s non (b'ssiafn^s d(‘ son coiqcs soat iU)lor»a‘s en rouge lii^ de via. De

})lus, dans ua coin decette metope ipii lui paraissait lr(q)p(ui garni, rartisaa a

juge a propos de loger ua demi-e(u*(de du mem(‘ rouge sombra^ double dTin(‘

demi-eirconfereace noire. Sur le (*ol. de ehaque e('df‘ du goulot, uu groiqa^ d(‘

qualre (buni-circonfereaces noires dual la [dus iateriiuire est garuie de roimc

sombre. Le bee est orae de deux bandeaux : Lun aoir, Lautre rouge.

Ain-Sfienis : = Bclh-Shemehh ) u v.ise d’apres M vcKENZiE, Excavations at
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Ain Shenu dans P,/LF.. Animal //, PH2-l9i:L (Frontispice en couleurs Aucune des-

cription techiiuiue.

Reproduit par Vinixm' i/t. F , l'J22, p 9)2. (pii ii’cn donn<‘ pas non plus

la description et ne parait pas adniettre Forigine ^ philistint^ Cf. la note 2.

Li. Pcti((‘ ciuciiK (PI. Xldll. 2)1 a ^’ros cul c\lLiidn([ue (briso (ni liaut). Ires

reiilb'n* it l‘r[)aLib.‘. Ib‘>[ns d iiiio ^ulidc au>o vi‘rticalo. P)aso plat(‘. Environ

10 cm. Tcito roii|:.’(‘. Lavauc rose.

Sur 1(‘ col [‘(‘[na'csrntation ddinc llcche ou d'une ancre. an trait brim enve-

loppc d nil trait ront;‘c. P(‘ part et d antia^ do son a\c. dos Inmilcs so font tai'o.

11 y (Ml a trois pairos.

[/epaulo ost o{‘cn[n‘o [lar si\ j^i*oii[n‘s tan^onts d arcs do ccrclos aplatis dont

l('s oxtn'nnitf's s(‘ n^joi^nont . Dans (*lia([no m*on[H\ 1 arc do corcb^ le pins intinmair

ost nnnpli d(‘ conlonr ron^nc An-doss(ms quatro bandoanx hori/ontaux roni^es.

(tc:ci\ M VC vr

i

sTi: n. E.rravntion'i. oj (n'zcf\ lit, pi. CL\, 1. La description est dounee

dans le lorne II, p. 178, fin dn Ivpe « (g » on le dessin du dt‘cor est declare « iin usual )>,

([Lioi(|iie le /vpc suit assez coiuiiiua. Eii realite, cc decor u unusual » fait penser aux

vases de Chypre. D'apres Ma<.u.istek < Semitic 111 A .

13. \ Asi: DK FOUMK i.KNTici [.AuiK. Lo liaiit cst l)risd. Rase consolidbe par nno

moulnro. Environ 0 cm.

La moitib siqibrionrc dn vase, sonlo df'corbo, renfmmie nu faiscmin di‘

Irois bandiniiix roiii^'os siirmoiilf' do doux sorios tanyoiilos do dmiii-corclos con-

cenlri(pios donl lo [)lns pot it osl culorb on rungc. L iiitorvalb' oiitro cos deux

smaos (*st oo(*n[M' [>ai* nno siqioiqmsition do oonrts arcs do coroles, brnns ainsi

quo (‘(‘iix qni los mioadroat.

Erczer, L n type analogue avec variations sonimaires de decor dans M vcalister, h.ccon.

r>/* Here/*, ill, pi. (dAlll. Sa des<Tiption, 11, [). ITS^(g).

(]e tvpe, a rap[)rochor des vases de Siiziane, est relativement fre(juent a Gezer. \oir

loinbe a<S (Semitic III — iiOd-lOOO).

I L Ibdilo cuL'c.in: s[dnn*i([n(‘. Eros gonlot droit : bo(* ovasi'. anso Aorticalo

plat<‘: luinco disi[n(‘ ala bas(‘. Environ liem. lorro longo: ooini'rb' blanoliatro.

L‘b[ianlo dn vas(‘ ost dboorbi^ par donx bandoanx rongo^s altoniant a^eo trois

brims. L anso ost ornoo di^ blots brims liori/ontaiix.

Type Ires rommun. Notcr pourtant ((ue la polychromie a deux tons est dans les tra-

ditions de la Ceram ujue pales tiuienne.

i:i. Vasi: A KTIUKU (PL XLllL i) do formo ovoido Ibgbroiuont aplatie aux
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r\trriiiit(Ss. Soiiiiuet briso. rniisolid(.‘(‘ [n\v un petit li>tel. Lne tlizaiiie

(le Terre ruuii‘(‘ : eou\erte ro'^e elair.

La ^iirfaee (b'eniV^e. r()iin>rl>(‘ (‘litre ](‘ milieu ( 1 (‘ la paus(‘ (‘t le haul de

lV‘[)anl(‘, esl (!(‘limif(M‘. iiitVamaireiiieiit par trois handiaiuv r()Ug(‘S. (d superieu-

riMiieiil [Kir (r(^i^ autn*^ ^eiidilalile'^. L(‘ (diamp <*^t ^^ariii [lar di'^^ U'r(Mi{)es de

li!e[> liiams viudieaux isob^s [far d(‘^ l)aud(‘^ r(.m^(‘> lai^aiit li.metioii di^ lia-

ul\[>lii‘>. Sur re[uud(_‘, diaiv siu'ies tLUij4(_‘ul(.‘s d(‘ d(Uiii-Laua‘le> J.iriuis cuiiciui-

(ri(jii(‘>. dmit le ('Oiilri' (‘>t puiietm‘ eii ruuy't‘.

l.e ne'iiie avcc siinpl)‘ ruiaace (!(* (ba'er. o>t an Scunitic III par M\c\-

I I'^ILK, ll.rraw of pi. L\X\\\ ii’' 7,

LL \ vrnuFawLL \IJiL di. Luviiam 10 eiii. d(‘ liaiitiMU*. I^diriiie

ri(jiH‘ l(*^eri‘meiit a[)lati(‘ (d tre^ r(‘4ulier!‘. I m‘ d(‘^ aiiM*-^ a idi* hri'^i^e*. la [> irtii*

Mir Lepielb' (die ndoinhait. (‘uMbeiKad di'^pariKF a (d(‘ nM'oii'-l it md‘ : au-d(‘>^ou^

im fraiiUKad [leii i!H[(Mrlaut maii([iii‘. A (ad (‘iidndt on api‘reoit la iiiiu<amr el hi

j*('‘u‘nlai'il)'‘ d<‘ h paroi. riiomo^iMndfi' (d la hoiine eni'^sou di* la t^uaa* roiii^an

II V a ‘'(mlennait de'> trae(‘s d‘imi‘ eo!!\(U‘ti‘ imm^.

ij‘ \'a^e e>t (Mdienmieiit dtd‘or('‘ eii iioir. II esl di\ i^^j' en son miliini [lai* (pia-

tr(‘ rnhaiis liori/onta ii \ . La moiiii' inlVudimn^ ii(‘ [na‘^enl(‘ amnine (ha‘oration.

La moi!i(‘ nupid'iimia' rimrernn^ nn(‘ Oasi^ eoiilinin' d<‘ nndopi^s (h'diinitin^ liori-

/onlahmieiil im has par h*'^ tpiatn^ ruhaiiN ^iisdils id im haul [rir trois auliaes

^emhlahh's. \ (ndiiadiniMMi! [lar di's ^a*oii[)(*^ de ein(| on >i\ lihds noir>. Klhe^ sunt

iinirorimdnient oriMa'sd nn i^iMiid oisiMii tresslvlj^d doni la '-^illioind f(‘ <‘^1 (rama*

aV(‘(* lernndiL (d la siirtina^ dn eorjis irarnie di‘ dosins u’(‘omid ri(pi(‘N d(‘ Fantai-

sie. LVdinmnit earindF'ri'.|i(pi(‘ e>t l ailin ohli(pn‘nn‘nl nd(^\

(

m‘. inal rathudna* id

did dlh^e par d(*s lihrilh‘s.

Au-d(‘ss!i> d(‘s handiMUX (pii snrniont(.*nt h's iU(do[)(xs, dmix arcs a(*cot(‘s

son t r(m)[di^ [>ar (In'; iinhrieatioiis poind ni'es (d (Uieadi eii t d(‘s (dii‘\ I'ons »‘nd )oit(‘s.

T\pe slrirhaiioat aaalo^no di' fonnf^ et dr d.d'or. dans M vc \. la s rcK. of (k':ci\ II,

p. ITS, li.i.:. ‘TYI Imitatiiai loccdr (le\as{\s a (diif'c inip()r[('s d(^ \I\rrnos. Scion Ma<‘,disl(M',

Semi I
K' III, ma's, d'jpres ii n ren^oi.^neinfait foil ran [lar lo t\ Vima-n ( , ec l\ j><‘ (>st caadaine-

iinaiL eouranl a ^!^eene^ .ivaut la [)<'riode dii ^eoniehaqm^ pur Nc^isliUd et [>n)bablt‘-

iinnil usil/' ('ll bale^-tirio an mnins dan> la iiri dn l>ron/e IR, drpiiis IdaO-Rind.

IT. iN'Iilc .uiiiii: ; cdl
; ;tiH(‘N \ crtic.ilcs niiiiiisciil(>«; ;

aiiiiiicic, tci'iiiiiK'c ('ll jioiiilc mousse. Tcitc roiiui' : i.'iii.luit likmc.
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Diniv lilets roiij;‘<‘S trrs [Kills aii-dossus da l*('‘[)aul(^ I n baiidaau rou^e dans

la iniliini da la [)an>e.

Type coininiin depiiis le second age du Bronze.

IS. Pctita jAiua: u\oTda. I)cii\ an>a> [)lns d<‘\ (d(;)[)p(M‘> dont 1 iina vo[)r(‘san-

tiM‘ S(‘nlaiUant [Kir son attaclia inlmaanra. Ia''gar ndnaissaniant aii soinimd^ d(»

1 a[>anl<‘. a 1 atbudia du aol a\ liiidri([ii(‘ Iras long- id lagaraiiient avasa. Terra

roug(% {‘ndnit blana: [las d ornaiiients.

ID. AlAiniiTK a paiis(‘ globidain‘. orifiaa rctnTd, dinix palil(‘s aiisas attaalnT‘s

iniimMliabMiiant aU'd(‘Ssous d(‘ Tambonahnn^ : li.isa a[»latia :[)arois tras epaissas

(d r(*gidiaras. Idn'ra ronga
:
[las d(‘ traaias d'andiiit ni d ornainaids.

2D. Cori'K an galbi^ iinib^ d(‘ vasi^s iiudallnfuas : aiisas liori/onlalas ins(‘raes

(‘xaidtMinnil snr 1 (Miiboindiuri'. Tai*ra rung(‘ Iras tint‘ at bum auila
;

[las ddni-

dnil. A I inlidaaur nnlilat noir nn [kml an-das^ous d(‘ ITirdiaa. Li.^ fond dn \asa

(‘st o(*an[K‘ [Kir um‘ s[nral(‘ iioira an ainitra inarqni' ddingriKS [loint.

M. I4i\ liari-Adains declare cetle forme u i[ise[)araljlv conneclcd )> avec le II'“ age dn

Bron/e ( O- *S., lOril in::^‘Tp- el pi. I, a*'* Pi . Sans doule est-ce en rui^^oii de hor‘i-

/ontal lo(.tp hanille » (ju'il a atlribne ce vase a la Peri<> le LMiilLline.

21. 1)0L a [Kirois (‘paL^a>. d'(n*ra roiiga ; traaa diM’onvtnda rosa. l5ordf‘ inta-

riannnmnit (d i‘\bd*iann‘nnMil d im bainlaan ronga.

22. IbAr an tarn' rtnigi'. L inl(d*l(‘nr raaoin i'i t d un gros^im* andiiit lilanc

jaiiiialra (pii ba\(‘ snr tout li‘ [Mnirioiir.

A I intarii'iir. {‘ssai barbara da (bd'oralion: nin' largi' liaiida, datmaninaa

[lar d(‘u\ trait'^ [Kuallalas, (wt oaaii[Md^ [lar imt' ligna siiiiitnist'. I n gi'os trait

noir, qui Ini ast pi'iqMnidianlain*, a^t coiqia a aba(|n(‘ (‘vlraniiti^ [lar nn t'aisaaan

tl(* traits obliqiias. \ i^ant [lant-atra, d\i[n*as la Para \ inaant.a Tinlaiqiralation

d'nn [Kilmiar.

2d. PiAT idaiiti([na.

MA(.ALnri:K, /f.rcnc. of Gc:cr, II, fig, .‘Pili (^p. PII . Description, p. P-lO. on type et

dei'or sont deal. ires u ct'miinnns dans le^' pfanodes Sianilic III et IV » (--= IBiO-iSni)},

Ontra ai's vasi's. la Mnsaa [H)ssa<l(‘ nn a^si'Z grand noinbra da fragniants

[iroMMianl di' Wm shams, Asiailon, l i'll Hji'inmab, (*onsiil(a*('"^ aiissi (‘omnn*

« [diilislins « at qni [n'f'Siaitant bian [mmi d(‘ [larlicnlarili's qiu' nous ni' raiiaon-

trions dans li's \ asas. Aiissi na nons y arratarons-nous [uis. Las formas qn’ils [jra-
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soiitontso rolroiivont toiitos (lan^ los vasis.Xous inili(jU(Tons scMiliMiient ici doux

drlails nnu\(Mii\ : I a>prct d lui her on lurmi‘ (h‘ guiittirn^, uvrr la puidion do

pai'oi. porfoiVa* pour 1<‘ lillra^ur (1(‘ Toau. qiii lui roi‘i*o>[i(UMl ( IM. \L11K h) vi

I’asport d imo au^(‘ ohliqui^ « rai'artru'istiqiu* »> vuo dr far>‘ (J*!-
XLlll. 7 i.

Tons r<‘s JVa^'iiHuil'^ [u*o\ iriujont do va-^os (ui t(.‘rro rouuo ^(‘rKU’alrinout

rrcoiiv(u ts d'unrnu’oho rose on blaiir jauuatro. La drroratioii ost lo plus liabi-

Uudlrmonl birhromo. avo(‘ los deux roidoins rpio nous avons d(‘tiiii(rs : uuiis la

luonorhi'oinir ru noir n*r>l [»a> lrr> rare.

Kn inatirri' do di'roratiou, aux (diMuruh ibqa (b*rriL ([airrui^ roiu])iiir‘s uii

[HMi didrrr iiinriil. il \ a a iijuiilrr ([indqur^ au[rr< luotit'^ : liMbimior— lo'^ <d(‘-

iiuMits v(‘<^rtaiix f rarr'^ : ox. PI. XLIff. 8i — lo [M)issou i uuii[U(* : PL XLlll. ‘.M.

Lo drniirr ost noaiiiuoius tiouviL [>ar M. Pin lliiiin-Adaiiis. lout a Tait rar.irtb-

rl.stiquo [) itoqq^o^iliou a ridui ([uo Lon do>,-.iuai t au lib' rqi;'o du l5ron/j‘ ('voir CL X.

,

a\ rtl P>22, jr 7.7. pi. IN . ii
’ 2-”). o[ pL HI. u* 27 ).

Avaut d’maiuiiior on rux-iiiouios 1(‘S rarartrn'S d(‘ roHo produ(*ti(Ui rri*a-

in’ujuo. nous drvoiis romlalor quo Tallributioii aux Pliilislim >o luuirlo a

do MU*i(MiS(‘s objortioin// prinri.

La prouiion‘ a dt<'‘ furiuubu' par M. Diissaiul. Lolui-ri fait r(‘inar<pior

(/or. r/7. ) (pii^ la pliq)at‘t dos [uoros allrau(‘ 0 > r(Miionl(Mit luanilV^tiuiuuit [dmliaut

((UO la dat(^ d'in^tallation do> Pbili^tins on Pal(‘>tino. (;'r>t d aill(‘ur> r(‘ <(U(.‘ b‘s

aut(‘Ui> do^ d(!‘rouV(U‘t(‘^ (uix-iiioiuos avaii.uit anioiir^ a rrronnaitT*o (Laiurs

la stratii;ra})bi(‘ (bn fouillm. Alaralisttu* ill d abord rouuu(‘ar(M* \(‘r> 1 iOO la

(xu’iodo dans la([iudb* il bn plaixr id ([uand d dit (‘usult(‘ (pLil n (‘st ol)]iga-

toiro d(‘ 111 fairi' rouioid(u* aiissi haul, il no fournit auruno raison (b* radio ladrar-

tation . Aus^i avons-nous biiui lo d roil d(‘ n(‘ [)as y adlud'i^r romiibdainL d ailbuirs,

([UO riui[)rossion piauuibia^ a (dt‘ ar([uiso sur lo loi rain do fniiilbn <d l*oi inub‘o

san> i(bb‘ ]u r‘run(;uo, au liou (|uo la d(di(\u'aliun lu^ ^’ml [)roduito (unuito (pu^

sous 1 iufluorico d'uiu^ tluMudo a (bduontror.

Mdls ruusouluns iindiu^ a uo ()as (dn^ tro[> oxii^oant pour bn dat(‘S. Si nous

laissoris do c6L‘ la (juostion do 1 aidcddorilr* do radio (du‘anii([uo [)ar rapport aux

Pliilistins, il est du luoinsun point sur lequid toutlo niondo ost ddircord ; c‘est
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qii'oHo atteint i>on. a[)ogL‘e iimiH‘(liatoment apros rinstallation do ceiix-ci en

Palestine ( AL Pin thian-Adain.s dit momo quo. dopiiis co iiK^niont jusqiTa l iii-

troduction de I’inllueace greC([uo. nuns iie coiislatoiis <|u*uiio d('‘cadoiic(‘ conti-

niiello). II fantdoiic aihiiottro quo los envaliibsour^ ap[»ortaieiil collo C('‘ranu(iue

tout*' forindo. d’nno patrit* d*origiiio oii olle avait doja nii lung jia^xL Kt r est

bien la peiisoe do AL J^ln tliian-Adains, poiiS(‘o (ju il lai^se oiiti*o>uir dans Par-

ticle plus liaut analys('‘ (Ui Qnartorhj Statemeni ot ([u'il a heaucoup plu^ (^xpliri-

tenient (liA el()[qad' dans uiio confVu'onco n^roiito snr los Pliilistins, Lo I'ait (pio

Pon truiivo do^ druolli's a an>o ul)li(pu‘ ddrurdo do spiralos on de rrui\ de

Alalto, ail rours dii 111^ llelladiquo, a Argus. Alvi'duos. Alilo, llhodos.td on Tlios-

j^alie. sorait a (‘X[)liquer [lar uiio inva'^iun qiii. partant dos Ralkans ol ayaiil

atta(pid la Grdc(‘ par lo Nurd, so -^orait eiisuit(‘ divisdo on {)lu->ieurs rraotiuns.

dunt Putio aurait fourni los Pldlistins. Nuns iPoxaniiiU'roiis pas rotti* al’lir-

inaliun (mi ddtail. Oiir il a eti? [)liis faril(‘ (d plii> court d isolin* do 1 on>oni-

l)lo local (lout (dl(‘ lai^ail parli(‘ cliacuiio dos [U('‘C(‘> pris(‘s (’oinino point do

cuinparaison ([u il in^ siuxiil d(‘ inontri'r romnn^nt toutos rontroiit naturolb^-

nuMit daii'? P(‘volution c(‘ranii({uo d(' lour lieu d'origim*. Nouh no [anivoiis ipio

r(‘n\o\(‘r auv ouvrag(‘> (*it(ds [)ar Al: Plivlliiau-Adain^ ot dout b^s autour^ no

s(‘inblont [Kis \ avoir vu diriirult(‘

'

Ainsi nous in‘ somnl(‘‘^ [las d’accoi d Icrnnans aqno : il (Ul^ora do iikmik*

du Irnaihas ad . Aboadi^tor nous dit |)i(‘n ([uo (*(dt(‘ ciM*aini([uo (uu uno hruxpio

lin <( auv (Mivirons » d(‘ la rliut(‘ d('s Pliill>liu>. Alais si nous roustatous la lin,

on otl’id, a^S(‘/ brus([uo do 1 uno. nous no conslalous [)oint la chute d(‘s autn^^s.

Nous avoiis l)i(‘ii })(‘U da doniuh's sur \a> (‘buiKUit^ (dlini(|U(‘S (jui siu-viiaait d(‘

support a de^ (raditions p(‘ut-dtr(‘ linguistiqiu^s rt surtuiKud rcdigiiMisos ({ui so

inaintinr(Mit tort lard. O ipii (‘si sur, c ost (pPau iiiouiont do 1 a[>og(h‘ do la

ino!iar(dn(‘ isra(dil(‘. Salomon n(* '^(‘ S(Mitait [>as oapaldo do vaiiirro li‘s Philis-

tiris sans lo socours du Phaiaum. Uu no [xMit done pas dire ([n ils 1‘ussont alors

d(‘chus. (Jr. dans hvs r(‘gions indinos ou ils cous(‘r\ aiont uno autoiioiui(‘ iucoii-

t(‘st('‘eJa (‘('‘rami(pio o [>liilistin(‘ » (‘st (Ui [d(‘in(‘ di‘(*a(liMi(a‘. (huix si('‘ol(‘s a piJuo

a[)r('‘s la (lat(‘ ou (‘ll(‘ aurait (d('‘ introduit(‘ par (‘ux.

Cominont ox[)li(pn‘r co hiit,vsi Maiimmt los Pliilistins (dai(*nt doU(‘s du g(diio

O' Voir la l»il>lii».ii:ra[)hie (ioniire dans I^i\ i'iiia>-Ai)a\i>, [>>< . <iL, [>. Tl.
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original <[un sii[)p(>s{Mit la civation ot riniplantation d line forme

d art, si liuiiihli* qu elie .soil En realite. celt(‘ urij^inalit<‘ (‘st bieii eon testable.

Tout ec ([m‘ nous savoii^ d eux [lorle a eiwiire (ju ils ont (d/‘ Ires [irompttunerit

sf‘iaitisi'‘s. Et l()rs<pi(‘. dan^ >a nd*ente eonlVu'eiiee, M, Jdi\ tiiian-Adanis (diercdia

a earaeti'riser a ^ra[id> traih leiir ei\ ilisation, it (Miinmu'a Mirtoiu d(‘S (d/mumts

(}u’ih|ualiHa lui-iiieine de stujiiliques. rxeiqdi' naturelbuiKuil rariueiiient, on

le ft boueli(u* aelndui » di‘ liulialli eiit sa plae(‘ d Inuineiir. Si les Pliilistins

avaieiit xraiiinuit eree une fonni' ndainiipn^ originale et s its 1 avaient iinposee

au\ populalioiis reiieoutna's [lar eiix an eout^ de linir louii'ue iniu'ration. popu-

lations (jiii (hqa en^aient (mi imitaieiit d«‘> \ases feud lioiioiabbe". il n’y avail {las

de raisiui pour fju ils ik* la e(Uis(*rvass(uit pas. a jhrhari, en Eaiiaan ou la

teeliiiique n etait [loiiit sortie d(‘ la liarbarie. (I^eei dit, bimi (Miteiidu. (ui nous

pla(;aiit au [loiiit de vin‘ de uotre auteur. c’e>t-a-dire en retirant de la c<‘ra-

iniqiie ant<d*ieun' a l age du Ter tout ee quVlh‘ avail (Ea pen [ires pi-f'seatable

pour en faire honneur aux Pliilistins.)

Si, niaintenant, nous (‘xaiiiinons en eux-ineiu(‘s nos lases. nous v(*rrons

(jidiR ont iionnabunenl bnir plaee dans IdAolulion d(‘ la e(‘raniiqu<‘ en lbib‘S-

tim‘, tout d(‘ nn'uue ipie eeux. anx(pi(d> on le> eoinpans ont buu' {)]ae<' dans I(‘S

lAolutious eorn'^poudantixs (*n leur> liiuix d ori^ine.

En ee (jui coiieerne les furnu^s, imiis ne eroyuris [las di‘Voir revenir en detail

sur ee (|ue nous (ui avun^ dit. (piarid nous le^ avons (‘xainiin^s un a an. De eid

(‘xamen nous piuisuns pouvoir eonelure qu(' <*ertaines ne [auivent ^ raiiiuuit rimi

eara(deris(U‘ ( bob niarniiti', anqdiui-(‘ >ans (bb-or): ([ue d*autre>. en Palestine,

sont trop lar;.i(un(uit repandues dans 1(‘ lenqis (erateriq ain[di()re d(b*onbM ou

dans Ee^p.ice ( i^randt^ erne In ‘ a bee en goidlien*
)

[)our [m_>u\ oir eai aet<U'i>er nfn‘

indu>tri(^ anssi idi*oiteinent detenniinb' : ijue d’anl eniin. sont dbA idmitixs

imitations locales de t\pes nnermiens (\ases a etrim*).

La d<b-oralion nous anieni' a des eonelu>ions analot;'iies : (rune part, nous

avons attain' a d(xs (dibnent^ loeaiix, ou du moins li*i'‘s aiu'iens : aiiisi la bieliro-

mi(‘ (ui rouii'e (d uoir ipii ('>t aujoni‘il hui eonsiib'nb' eoinnie s[ieeili(pn‘nient

asiati([ue *’*. on de^ eliuneiils did'oratifs nalurali>t(‘s eomnu' la [daid(‘, 1(‘S eer-

vides. le poisson. I’oiseau (ee diunier n a e\id(‘minent ri(Ui d luu' innoxation et

O' Cf. fX)TT[i u, iun eti Prrs(\ t. Xlll, (loramtqiio p. 7").
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nous dcvons nolcr quo Loxemple priA'isiMiiont par Ma(*ali^ter coinine

caract<nnsliqiio do la tooluiique tc ainurih^ » juir opposition a la tocliiii({ne a

listino )'> {Plulistine^. p. 1 2 I ). prosonto I ail(' rolovoe uruqiu‘ (jiii (*ara(:tnrisi‘rait

Toisoan « [)liilistifi » do AL Pin tliian-Adaiiis i. D'antro [tarl, eortains inolil's

tels quo L‘ JiR)llns([ii(‘. la spiralo conti-rM^ mu* une rroix do Mall(\ los luolilV

gdoindtiTpiOs en gididral att(‘stonl dos irdln(Mi(*(‘> m\ (*(diioniu*s ot (*i(dnis(‘s.

Quant a la dillonnioi* d(^ torlini(pi (3 qu‘indi(pio Alai*ali>tor, olh' nV>t [)a>

niablo. Souloiiioiit si, pour oonnailiv am^i ro[)inioii do M. Pin tliian-A<lains a 0 (‘

Mijot, nous lisons la pag(‘ <lo (rui)n'‘^ rr rphrffhnN rfrcnle
(
[>. '.ili ) a LkjlioIL'

il nous renvoio sans plus do prdoisions. nous Irouvoris bicui ootto ditlV'ronoo

(•aract(d*is(‘e a pen [)res do iiidiiif* quo par Abu*alistor. inais los Pliilistins n in-

lorviennorit [)oint [)uiir r(‘X[)li(pior ot olio ot (*\[)liqnr‘C [)ar uno dvolntiun (non

nno rovolulion) dans la ((‘raniiqiio loralo. sons dos iidlnonoos nn’dil(M*ra-

indnuios ( ordtoisos, invorMiionnos, o\ oladi(pios, (do.) ipu, poro<qdil)los do{)nis

1(‘ IP ago du 15runzo. devinront [^nqioiididanti's an o<nirs du lll^‘ ot so dtd’dlont

par los oaraotdi*isti(pios (pio nous vonons d'indiquor.

Pour oos rais(uis. nous nom orovcms loinb^^ a oonoluro. d uno part. qu*il n y

a pas lion d'allril)uor au\ Phili>lins la O(‘ranii([uo dont nous vinions do [airlor,

d autr(' [)arlqu(‘ o(dlo O(d‘aini(pio r(q)r('‘^(‘nlo qu uno pliaso do la [)rodu(*tion

palo^liniomn^, pbaso dans laijuollo. a iiii siil)^lral d"(ddnionls indigdnos quo nons

retrouvons dans loulos b‘s pidoos. nous \ovons so su[)orposor d(‘S rdiuiuMils

dtrang(‘rs. indioo> d'uin^ inlluono(‘ iiudlitiu-iaindunn^.

Aous no nions (Paillonrs [kis la [)ossit)ilitd do ti'ouvor. un jour on l'autr(‘. dos

pidoos pbilistin(‘S : nous nous oontiMitons do ridinor oo noin a oidlos (pii noiL'?

out dtdjns([u a pn'‘sent donruM's ooinnu' (olios. Alai> nous no nous sontons pas

(Ml droit do [u*i!‘jug(M* do c*o ([uo nous rds(M*\mmiL 1(‘> rouill(‘s (rA^oaloii. on tolb‘s

autros (jui [Mjuri'aiont dtro (Mitro[UM>os. Puissont b‘> ai‘oln‘ologu(‘s anglais qui.

aveo tant d activiti' ot do nn'dhodo, s‘apjili([LnMd a ranu'nor an j(nir los rostos do

la (‘ivilisation d(‘s Phili>tim. Horn H[>[iorl(M‘ biindiM d(*s doniu‘os d(d*isivos pour

uno connaissan(‘o [)lus notl(' do oo [xdil [xMi[do. <[ui ju*(d)ooup(* a la fois I his-

toire, Larohikdogio (d Loxi^goso.

K. Sausskv.

Jerusalem.
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LA PEINTLRE CEIIAMIOUE PALESTINIENNE

PAR

LE P. H. VINCENT

[Deaxleme article,)

2. Le gruiipe oiseau e( poisson.

Le probltMiie e^t doja moiiis ardii puur un aulre tableau passablement ori-

ginal dans la pictugrapliie cerainiipio : ctdui (jui associe dans uii ineirio ensemble

deeoratif, sur la panse d’uii vase, des puissons, des oiseaux avec un contexle

vaiie, terres(re ou aquatique. Ordinairenient, dans la eepaiiiique palestinienne,

ce contexte est stylise ju^qu aux formes inexpressives d une geunietrie pure-

ment lineaire. I n groupeinent de cette nature n'e^tevidemment spontaiie <}u\m

des regions on peuvent prosperer a la fois la chasse et la peelie
;
e'est dune le

cas ou jamai.'^, puur ({ui garde asr?ez contiance dans la lidelile d observation

seienlilique du deeorateur ceramisle, d etudim' avee attention genre et espeee

do elia(|U(i fauue et tlore, a(|uatique ou aerieime. traduite par son j)ineeau,

pour s assurer (pi elle Concorde avec la botJinicpic et la zoologie regionales, si

Toil tient a rinpolhese absolue d'un i)ol\genisme inde[)endant. Disous tout de

suite (|u une aussi rigide hypotliese ii'a sans duute plus guere de partisans.

Quain ornemaniste antique ait su parfaitement traduire les formes t} pi({U(‘S des

genres ornithologiijues cygne, canard ou colombe. et les siJliouettes gfmeriques

non moius tranchees entre poulpe et brochet. nul, assuremeut, iren \oudrait

disconvenir; mais il n'est pas douteux qu‘on feraitfausse route on cherebant

dans ses tableaux des specifications assez minutieuse^ pour etablir que ses pois-

sons etses oiseaux, invariableuient [feints d apres nature, ne relleteiitriijJlirence

d'aucuii poncif ctranger. Et en fin de compte, I'idee est-elle si luiturelle dans

resprithiimainde choisir, parmi toutela variiHeiles etres aiiiim'‘S, >pecialejnent

d(js oiseaux et des poissons pour les taire altm*ner, l(‘s mn under ou les super-

poser en files continues dans la decoration d’un vase ? On recub‘ seulement la

difticulte quand on allegue le feticliisme primordial el les pratiques usuclles de



LA FEINT rPiE CEPAMIQLE F A L E S T IN I ENN E IS7

la magie prophylaxicjuo. Si constantos quo ^o rfN’('‘loat cos pratiques, si univer-

sols ot si uniforiuos qiTon supjmso los proniiors ooncopt^ frlichistos dans

rhiimanitiL lour intluonce domouro incvapaldo d'pxpliquer ce olioix [U'opuuddranl

de poissoiis ot d'uisoaux ot surlout la faoon dtrango dclosfairo 1(‘ plus sou\ont

evoluor onsenihlo on dos associations qui no pouveiit guoro otre Teffot du

hasard » siiivant la pon^Pranto romarque do M. Follior^^*.

Moins inuUi[dios quo los oi^eaux, les poissons no font pourtant pas dofaut

dans la pointuro^ corami(jUi‘ palostinierni(\ II ost monie romarquable (juo. dans

la dociiiiKMitalicui aotuollo. il> soiont a pou pros Tapanago exolusif do la ineilleure

ptM‘iodt‘ (^stli(di(jatMlopuib lo sooond age du bron/o jus([uo voi> lo dtAdiii do Tore

canarnuMini* Loiiiino los compositions docoralixes dans lo^piolb's ils intorve-

iiaient {)araissi‘nt avoir bto rosorvoos a do la vais^ollo (‘b^gante quo sa fragilite

vouait [)las fatalomimt a la ruirio. on n*o>t pas surpris do n'on rocuoillirla plu-

part du toiii[)s quo do ininablos tossons. Aussi coiisid»u‘ora-t-ou coiimio uno

[)arliculibio bonne fortuiu‘ (pio la inoitio snpruioure d'un [)(‘tit cratoro gb/brito

nous consf.u'x (‘ uno do c(^s intin'i'^sanles conujo^^itionsf FL \LI\A A i. La pibco ost

(das^tb^ par Al. Mac:ili>ter ^
l\ sa » so(‘ondo pbriodo stMuititpio

,
pai* (juoi Ton

coin[u’ondra lo milieu onviron du second ago du Ijron/.o, viun lo xvur >ibclo. Sa

decoration ost notlonKMit de .sl\lo gbombtri(jut‘ ot Iraitbo on polycliromio : dos-

sin iioir ot rougo sur fond rose ou roug(‘ briipie trbs (dair. I n faiscoau d(‘ bandes

borizontab^s assi^z (qaiisses soulignf' le robord r‘\as('‘: doux grou[a^s analogues

do bandes plus grblos so dbxadoppeiil sur la parisiu immbdiatemeiit sous Tat-

tache inlV‘rieure do^? arises. Entro cos /ones liori/.onlab‘S, dos grou[)es verlicaux

do doubles lignes [lolydirornes, similaires mais plus linos avec uno ligne noire

ondiilbo divisant b‘ fai-coau. >onl re[)artis symotri([uoinont sur Ebpaule qu'ils

partagont on compartinieiils rbgulitu> Lliacune do cos iindopes esl occu[)be

in PoriiKu, cVr, p. 87; c‘f lU'Jl.,

laUT, p. I -20.

Voir he:ri\ 11, IT.k

fig. 3;U; p. 19-2, ou il nolu qii»‘ n lo pui^son

e^t im niolif roiiiiiuiii sur dr la ^rroiido

l>eriodr >»'‘[uitiquo Ct' Si li Tdl Ifimi-

nek... Eine XurliJcst' fig l3:Mv( \li^ i J i%. ^7x-

car. Pnleslino, pi. XM. ii'' I P2. olc.

O' Exl\ Oe:., 11, p. )G3. fig. 32i.

i'*' L’lisage sVst etabli de de>iguer ces com-

partinii'uls lo iiom do les lignes

divi^iiuiuairt'N vorlioalrs ooinin** des Iritjlyphes.

Ces lenut's t'uiprLiiile> an vooalmlairo arohitec-

tiiral so lit (‘ouiinodrs. el d'ai Hears as^e/ ty-

piipir'. '^urlout dans Ir^; a dooor incite,

of. pi XUV, Ui.M iJ. Soliweilzor.qui a longne-

lutnil I'Uidid (*o> dlt'*inont> u architroloiiiques o

du st\le gdonidtrn[ue. parait les estiraer origi-

iiaires de rOrieiit, apparemment de TAsie an-

terieure (AUi. MilteiL, 19 19. p. 35 ss., 83,
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altornativement par an poisson et par an oiseaa. Poissons et oiseaax defient

prohahlnniant toate idcnliliration sciontili(|ae po>ilivo. nial^re los naaaces qae

piaroaa (‘a[)ri(*i(a)x do I’artisto s’ost pin a marqaer. Ils sc inoavont anifor-

uadnoat vers la droite. dans ario allaro raisonndo poar quo la frisc toarnanto

pi'udaise mica\ riaqaossion de nioavoinent sans lia. Mais tandis (jao los pois-

sons rvolaont do manirro tres noraialo. naj^a^olros dilatdos. los yraads oiseaax

j>as-auts — d>spr*(‘0 aqaatiqao oa non — so inoaviMit visihlornont sar lear>

l»attos dual l attitado, oornnu' rello des aih‘s oulloos aa (•or[>s, ocarto sans (loat<‘

ridoo d'aa iaoa\oinoal do na<:*o ua do vol.

A I'dpoqao nn so place lo vas(\ il no saarait olrc qaestion d’on expli([aer

In d('‘cor ni [)ar /oolatrii* totidniquo. ni par prooccapation d(' nui^’io toadant a

facilitor lo saocos di‘ la ohass(‘ ot do la poclio. ni [ku* lo soaci Idtiohisto do

f4'rnn|>er l(‘s Ij^s pins offiojicos pour inieux assuror la (•onsor\aUon da

ci'ah'a'o oa la tVdi(*ilo d(^ oolai (]ai s'(‘n sort. II s aiiil, ;i (‘oap mh', d(‘ ruriin^s

\idos, qa(' la l‘anlaisic‘ do rurnomani>l(‘ jn\ta[)Os(^ rn I(‘s di>snciant aial^av

ra[q)ai‘onto anito do la friso crooo par qaidqae roatino d'at(dior. (jao si loar

in*o(i[)oni(*at ginl(‘ an siais plas [)rolV)nd quo lo caprioo (*stlidtiqao. oo sons tor-

rihliMUonl ah^trait no so rovolo gnoro a proaiioro va(^

M. -Maoalistor sVst [lersuaJo ([a an tel doM*or a ost d'origino invi'dnionao »,

sails jastitior davaatago son impression, ni luoaio eii\ isagor si Tart ntf/r uien sorait

bion lo plas approprio pour la oroatioa d'aa aassi carioax sajol. f.a cdramiijao

ni\r('mioaae ost, sans coatnalit. an domaino dYdorlioa pour ronoonlna-do tolbos

associations ua losontiinoat tros vifoucoro dc‘ la natun^ s'adapto aax convoatiofis

savantos do la st\lisatioa gouniolriqao. Mais a sa[>[>usor — c(‘ (jui ost Tort pmi

vraisornblablo — quo b* st}lo goomolriipio ait ddja pnAala daus la ci^ilisalioa

de AI\ooa(‘s ot des controes oa olio avait raNonno quand lo [)oiali‘o cananooa

de Gi‘/or dossiaait cette cdeganle friso, il ^alait la piano do si* doinandor si la

polychromie canaaoonao, iadiqioudiiauuont da groupo ddcoi*atif oisoanx ot

poissons, troavait a Myconos sa veritable cd {aomioro patrio. Deroclicf il a'out

pas otd saportla do tournor los rogards vers rUrieat oa dos voix si autorisi‘os

rappolaiont av(*c aao pradonc(‘ tres circoaspocto ralbmtiun dos spbcialistes.

Mi ote ). asioii.Veiit dOja uii grand nM.> dan. (* /. a ue 1-' dit pas i‘xplidl,nn(‘nt de ee
la emimiiiueeiainite, surtout ceiledu (<seL*oii(l sujet, niais de tonle la serie des bols peiiits

(lout celni-<‘i nest qn uik* variaiilc.







LA PEINTURE GERAMKH^E P A L EST I ENN E ISO

Sans nous arrotor a dopartagor ce qiii peut revenir en propro a la crra-

nii(jiie « luycdnioniie j> et a la cet‘aiiii(jiie (( crdtoiso » dans 1 cvululioii du

thcniio concret <jai nous occnp<‘. aliens droit a sr^ [das ancierines attr^talions

orientales, depais luiigteiiips signalees par M. Pollirn* avoc uuo [urciNion (jui

aurait dd niottre en (A eil le^ edraniographes palestinions.

A prupos d un vase peint deeouvert dans une tunibe de Pliae>los. M. L. Sa-

vignoni eonsaerait. en lOn'i. uniMnonugra[)hie tre?5 erudite a rint^iquMdalion

du theme oiseaiix et [>ois>()ns dans la pidrituri^ (‘gi^o-rrbloi^e. A ^a Ires subtile

exegese M. Pottii.^r objeda surtoiit ([iie les Eutnms [favaient [kis eii‘ b‘S inveu-

tenrs do ee groupement un [)eu etrange de l oi^iMU (d du [)ois>on d;uis des atti-

tudes variees. inais [Kirtieuliereiinml etraiigi* ([uaml Eoiseau so [in'xuite [un-

ehe sur le dus d un [missorP'' ». Rien avant I’lqxMiiK' on l(‘s [)eiiitr(‘s eid'amistes

egeu-cretois dessinaient eetle eom[>usition sur 1<‘ \a^e funi’raire de Phaesti>s

et sur un \ ase de destination inde term i nee. a IMi vlako[)i '

'

. un dinau’ateur (*hal-

(h'^Mi Eavait gra\e(‘ a la pointe sur un \ase arel)ai([ue dt^ Lagas = 7V//n/y

({)l. \fd\\ B)^‘b C(d « eelia>^ier, heron on gruin [)Ose sur un gros [)oisson qu il

attaque de son long b(‘c » iTa mariifesttmumt [ki> h‘ meme sens que 1 oiseau

(h‘ [)aradis eon\o\e [)ar un [loisson dt‘ leve siir h' \ase er/dois. on que 1 oiseau

trioin[dialeintMit eam[>e sur undaii[)hiti dans le [(‘^'^ou eveladique de Ph\lako[u :

1 idee singuliere de ei‘ groupement n en demeure [ais i noins analogiu' et la

[)riorih‘ (rinvimtion n^vient inconte^tabhuTient ii Partible ehahb^en. Soi^ tableau,

eharmaiit de naturel et de vie malgre la naivete du dessin. [larail s ins[)irer

direetement de la nature. Au liord (h‘s eanaux oh lloris^ait la [nddie''". il avail

[HI sans doute observer le heron uu la grue ha[)ant le [loisson inqnudemment

axenture lro[) [ires de la surface. La [leliti' scene. tratlui!(‘ avec humour, occu-

[)ait une case de sa frise geometri([ue pittoresque. tout entiere eiiqiruntee aux

(e Mijniinicnd anflrhi,. n’nie dri f/nirei,

XIV, 11)05, col oHi, 570 ss. pi. 3? s.

C' Ceram, peinie, p. 87, burtuul UCII ,

1007, p. 020 '>s. Sur oOto ai&cLi&^iou iroxe.izcsc

artistiqiio, voir L\.Gu\^Gh, La Crefc andenfie,

p. 106 ss.

pi C Ei>ga.k, The Pidtery, O.uis Ere. at Phil,

in Melos, lOOi, p. 121, fig. 03 (cf. pi. XLIV, 11).

pi IIeuzi:v, Ao/o’. fouilles de Telia, 1010,

p. 38 s. ;
cf. Rev. iTassyr. et d'areh. or., VU,

loot p. 62
,
pi. Ill Colte categoric do vases

a decor inci^)'^ et incruste u7'st ^urtMiKuU pas

piu> lai‘di\tM[ue re[io(iue dt' (ioudea et pourrait

etre ini[at)le!iii‘iit pi O'* aiu.Kuiiie. On irouvera

dans Vu'/e J'j'nl!e>, .
, 11, 1011, p, 117. d'uiUreN

piec(^s plus receinmeiiL decnuverles j)ar le

comniaudaiit (a*os.

C" Aiii^i (pn* raltt'^le pittore^ipiement a T(d-

lull 1 riiornit' de[>ot de poPsuiH » d^V'ouvert

par M. lecoiii. Pros {\<>uv. fouilles, I, 81 s.).
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spectacles los plus familiers de la vie quotidienne : « iin taureau— une oie

qui marcliO... : erilin une barque aux oxtremites tres reb‘veos'‘* ». Eii tout cas,

puisqu il s agissait d indiquor a quelle source le decorateur ceramiste de Gezer

aurait eventiiellonieiit puise son inspiration, la fri^e de i?ou crutere ri‘a\ ait-elle

pas une aRinite beaucoiip jilusctroito avec cello du vase incise chaldeen qiravoc

un dcY'or « nncenien ^ allegue sans aucune specilication ?

Et la Chaldee du temps deGoudea n'avaitprobablement pas invente ce theme,

puisqu il figure deja sur un tessun elamile du second style susienfpl. \1AV.D).

A vrai dire. Tuiseau n'est pas directeinent pose sur le poissun ; dans la gauche-

rie de ce vieux dessin, il demeure impossible de definir si le peinlre a voulu

r(‘presenler oiscau et poisson nageant de conserve, ou figurer Toi^eau dans un

\ol parallelo au mouvement du poisson qui nage. En fait, la su[)erpositiun

tres ra[)prochr‘e ra[){>elle avec vivacite l a^suciation immediate |)r<*cedemment

rOudiiM^ : et si le tesson susien puuvait paraitr(‘ insulTi>ammenl e\()licite. un

splendide vase point trouve aii-dessus de la necropule m‘ lais^eiai rien a desi-

r(‘r. 11 taut caWJer ici la parole a M. Pottier disculant los raiiproclumnmts a eta-

blir entre la ceramitjue de Suse et celles de C.rete et de Ahaames : <( ... une

similitude plus extraordinaire encore nait de la com[)araison entre un vase

point de Suse du second style et certains Aasesmycenien^. II s’agit de la grande

jarrea zones superposees
(
[d. \E1\ , G). oul onvoitsur la pans(‘ une l)ande d'oi-

seaux nageant a la file et. dans le has, quelqm^s [)oiss(>n^ altfUTiant a\(‘C des

croissants et des plantes st\lisees. On ne saurait douler que ce ne suit

fort anterieur a Papparition de Part cretois id, a jdu^ forte rai>on. de I'art

mycenien. II pourrait en etre separe par une dizaine de siecles. Pourtant. sur

C' JfKuzEY. d'assyr,.
, VI, 6-2. L’en^emMo

de ceUe compo'^ition rcmet en memoire la

coupe peiiile pre-dynastique d'Aliydos Pfi euk,

Abydos, L 1902, pi L:cf ci-de-sus pi

Parini les element.'^ que nous avon^ lai&ses

preceileinuieid sau< determiiialion, il en est un

ou M. Petrie propose dr recon nait re « proba-

blcracnt deux variante? de filets a pie.j^es »

(snarmu nels; op. L. p 21^). A bien examiner

la figure, au lieu de ees deux piryes de forme

bizarre, nereconuaitrait-on pasplutbt labarque

usuelle, a extremites relevees, avec gouvernail,

paire de rames. voile au sommet d‘un mat, ou,

mieux encore, hampe -,uppnrtautiiu emlileme

Sous une iuler[)retatiou grapliique t)lus fru&te

on ndrou verait un motif egyptien tres fami-

lier aux c[)oques [)riuiitivc ct jiroto-dynas-

tique. Mais du irn'me cou[) ce motif topique

dt* la bar(ju{' (Ians uue telle as'^ociatioii artis-

tique >i natiiraii^lc encore accentucrait I'cvi-

dciiee d une affiuite avea* Ic d(‘(*or. geonjclri(}uc

d(‘ja. dc> va^es inci>t's chaldcrn^ . nouvelle

atte'-'tation concrete des affiniles si nonilireii'^es

entre les (dvilisutions primitives d'Egypte et

d’Eiam-Clialdee,
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im gobelet d'lalysos. on reconnait le mr*me (L^cor on zono d‘oisoaux d'eau

superposee a une zone de poissons nagoant et, de plus, on oonstato lo meinc

detail des petits traits verticaux dresses sur le dos de chaque oiseau, pour

rendre Pautre aileron ou pour exprimer scliematiqueinent une surte de mou-

vement et de balteineiit d’aile... (^pl. XL1\ . Fj. D’autres oi^eaux tigureiit sur

un o^suaire eretois avec des appendiee^ du uieiiie genre, plus de\el(qq)es, et

encore eu compagnie de dauphins, dont les iiageoires out, coinuie sur le vase

de Suse, Paspect de petites librilles placees de chaque cote du corps »

(pL XLIW lApe analogue dans pL XL\\ en haul.

On se souvient (jue sur cet ossuaire et en d’autres [)eintures analogues, par

exeinple sur 1 aiuphore de Pitane, en Eulide. le distingue zoolugiste lluussay

croyait pouvoir liia* une lln'^orie d(' la geueratioii spoutanee graphi<pieiaent

traduite bieii des siecles avant que les pliilosuplies ionitui-. on aieut ri>(pie Pex-

[)osition scituililique ' A ladte Genvse Diijcriuotne

.

aiusi (ju on Pa 5[urituelleuient

designee, se derend Ixaiucoup iiioins bien encore que la theorie ex[)osLH‘ ailleurs

}>ar AL Sa\ignoni toucha[it le vu\age des anies translornitA*s en oiseaux sur

I'echine de [toi^soiis complaisant’^ (jui les convoieiit vers les ili‘s do la braitilude.

Le siuis [U(‘eis de ces curieux lal)leaux est. du ri'ste, accessoire dans la

dis(Mis>ion l(‘chni(ju(‘ des influenees. Oiiand bimi ineiui' ([uelque argument de-

ci>il' nmdrait un jour evidenle Pinteiqtretation hasardeuse de M. llous>a\ . difli-

cibu)ieiil a[)[)licable a Paiuphore susienne, celle-ci n en sera pas muins anie-

ri«‘ur(‘ (Pun niilbmairi^ p(‘ut-(dre aux pidntures (‘geo-credois(‘s. Son (h‘Cor rigou-

reu^cMiieut geometrise laisso enlre\oir [»our noire tln'une uiie evolution deja

longue dans les atidiers elamitr^s. qui Pexploiterent s'il iPy fut point

UoiiiMi, ilrr lu^inlc, 0-87; cf. p. 47.

l^KUKoi rt CmiMi/.. VI, ei I ss. ; ct’.

Lai.hangi:, l<i Crefc nm'ienn(\ p. to;> ss.

C'(*sl biMilemt'iU, eu <lau^ le ^tade

final (l*‘ sou evoluUttu <]Uf’ 1 art al)outit a eelte

appamile aiuunalie de fusioiiuer sou iii^pira-

tinii iialuralisle a\ee les elemeiils sees el f;la-

e«‘s de la geoiiitdrie Eu fait, le seutiiueiit iia-

UiralisLe uest plus (iu'uue (roinpeu^e surface,

la nature fouruit seuleiueiit des luoLifs an

caprice de I’artistr : de lueuie, ce retour aux

couibiuaisous lineaires u'a plus grand chose de

couunuu avec la geome trie abslraite dc^ loin-

taiu> debuts : e'est la deforiiialiou laiilai^Iste

et iufiuimeut variee de tons les elements pui-

ses dans I'ob^ervaLiou de la ualure. Nous man-

quo u> de ha>e pO'itiv*' pour aj>[)recier la duree

U(‘ees>aire a (*elte st yli^aliou a oulraucio mai'^

elle '?up[)0 'ie ut''ce?''airL’meul uiie pratique tres

proloiigtS?. (a*s uotioiK" devieuueut couraiites

de nos jour>. C'e>t ue iuiuoiiib le merite d'uii

sens estlielique pro fond tie les avoir degagees

liiiguere, el il y aura ton jours profit a re lire

sur ee ^ujet l*oi i tea, BCJL, 1907, p.
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S’il fallait decouvrir un sens a lour composition, sous la forme tres stylisee

qui nous on est cunsiM^vee. on concevrait fort simpleniont line traduction sym-

l)oli({ue dc runi\ers on >cs elements essentiels caracteri.ses cliacun par son

deterininatif appropri(‘: l ean on la mer exjirimee par les amples lignes ondu-

lees el les \egetations aniorplies de ses abimes. a\ ec les poi^suns determiiialifs

;

la terr(% dunl le rescan de triangles einbuites lAoque les accidents et peut-ctre

les lignes paralleles entr(‘ d(‘s triangles opposes ( donbles-haclu's '?), les cultures

etles (Mliliiesi <‘t a\ant pour determinatit’ les oisinuixdi' basse-cour; le cieU

deltnaiiiae [lar Taigle roi de Fair et dunt les ailes [^orient la fondre^^F Une telle

cunce[)tiuu s liarLiioiiii?e lacileiiieiit avec les spinnilatiuns co^iiiiques si courautes

dans le vieux munde chalilfaj-elainite ; et il n est pas pins surpreiiant de la ren-

contrer sous le pineeau (run peintre crn^ainiste decorant nn(‘ jarre (jne d‘v

Iruuver de^ re[)re.'5eritatinu^ astrales ou ni\ tbulogiqnes. L’ainphore elle-iiieiiie

n’avait-elle pa> des l<ir> tronvt^ place panni les iMubleiiies dn cvcie zodiacal*'* ?

(F(\st done. <ni didinitix e et cette fois encore, la piunture c<‘ranii([ue arcba'upu'

de rKlani, tout an nioins cede (jni Int coiittnnporaine des jfnh'sis, remontant

C' Siir ceiU' val(‘ur drh'rini native ile certains

animanx (Ians I'arl, ct en pai tiiailicr Ceinpioi

(le roi^eaii cojimie aiHeriniiialil’ dii eicl, de

Tair, dc rt'<[)aia* lil)re » daiw Ictjnd nnc Nccne

S(' d(n‘Oule, N(-)ir 1(‘> fin(j> ohxa'vations de

M i -G a>.\l VI .L'ltiKKjei u' phculrieiine

,

p. e2 s..

Le tein[)S n’e^t pins on ([uei([uc facjtHie

sur 1(‘> c idol(‘s de rntniaLXi' » ei '< inia.^res

de diviiiit('‘^ dans le'^(|U(dl(‘^ Jeni‘> ad(>[Mleur>

aiirai(nil lait cirrc ia >un[)c ! )> p nivad di>peii-

ser Rayet d a[)[n’Mfoudir le s(mi^ dn dt'cor cera-

ini(|iie dan^ ranli([uite. On reconnait aiijuur-

d Uni qiC << il n y a peut-dre janiat> de deeor

imreineut deeoratil’ A Torigi nc de raid, Tor-

iicnienl nn enildcmc ."acre ou un signe

[)roU‘eteur » ili. Inaoux, Lnyvitn^, lies

sur In (.ei'iunique et Carl onieinenhd hrltfnis-

tiqnes, 191d>, p liTj. Car 1(‘:? d'*rnicrs mots de

sa ph^a^e le regrette savant [)i’enait p)'«iti<jn

avec t*enuel(3 (‘ontre la tUeoriia qni troiiM' tou-

jours des [)arti'>ans, de Torigine estlKdique

primordiale dc Cart, nous dirion< niaintcuant

de « 1 art pour l aid ». M. I*oUi(‘r,qni eu a fait

niainte'^ fois la erirniiui ( V. g. Ceratn, peinfrj

p. .dd ss. 1
,
ridrouvera M'lrcnient sa judieieuse

doidrine dans la foriunle cou(‘i<(^ d(' M. Leroux.

En lout cas. c't‘^1 lui-meni(‘ (|ni a fait la meil-

Iciire jn-^t ice dn paradoxe de Uaytd en ('daUlis-

santqucl(_‘ rea!i--m(‘ ntilitain* e^l a p(‘U prc'i im-

po^''ild(‘adi^-<Kner de 1 jd('Mli??rne religi(Hix dans

Iddahoration dn decor cijrainiqiK^ de la liaule

anliqnite('o/>. L,p..d.d:cf. Lvkkvx.k, Mehinqcs

d lii^l reli(j.A*do,[) “23 i* ss. : :2o7 s^. et dUS ss. ).

11 d(‘C<nil(‘ 11 jrniaUnnent de ces principe^ (|ne

si, dans l.i dernnn-c [>!ia-^e de leur (n'olnlioii,

lt‘s (ni'M'uilde- eonipli^x(\^ qui vieniunU d’elrc

signales snr les aiiqihorc'. elainilt's n’oiil p(*nt'

(i*tre bicii poui* Init [irincipal qnc d’eti’<* Iknuix,

ils '•out [xniidant 1 (‘eho des eonuMj^itions pri-

iiiitivi's r-aih^tex on b\ inl)(di({iies. La ronliiie

de>. aUdiers snpjndiin* le pittercsqin* jiar une

slylisation progre^Nsiv** (d oUliterc* la signifiea-

tinn in I ri n^'‘([ne par le souei e>lU<di(|ne pre-

ponderant. inais le Mieine naluralist(‘ on le

concept religif'ux origin(d Iransparait long-

ternps (nicer** <ons le^ faiitaisiics de Loriienient

et les alterations de la pratique iiidustrielle.
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fort a\ant dans lo iir‘ nnlLdiaire, qiii expliqiirrail Ic niieux la ducoralion ala

loi> natural is to et j^'ruiiudriijiu' dn r rati* re du (L^/or par Id nspi ration (le> motifs

aniiiies quelle assoeitP^' et par la jMjludiroiiiie a deux t(»ns noir et rouce dont

elle en reliau-’^e 1 (‘ trdit<.‘iiieiit. Ou rovirndia sur ee dernier dMail.

I) autres ^u'roujjes drM'iu’alifs pale^tinieos. oi'^t^aux et ({uadrii[M'*(h> par

extMiiple. pour ii edl(\^aier a.iieiin motif i'^olfu ou pureinent ga-oiiietrique. trouve-

raient dans La (*('‘rainit[m‘ [iriiite do LiAarn leur- plus >ati>fedsariles analujiie> :

inai^ leur Lanalite inoine L*'^ rend ^[MJutaue^ dans 1 iina^iiiatiun d un urne-

iiiani>te d(‘ tons le> t('iu[>'? et do tou^ le> miiieux (ju'on en sup[)uterait vainement

la d(‘ri\alion. INjur y relever des aflinitiA ii serait neciessaire d'approfondir les

iiiodalites de la (ami [)Obiliun et de la te

details dont ee n (*'^1 point iei la [dace'

a coordiTialion proiin'nieiU

(lit(e eii'oquf el ni'-raiix muiI .iLdt'*'

sur li.‘ iiioiiu* plan daii^ <1 unu

ciuUiuiu'. ].(' fail .'itil,

riant aonnr Ir rrlalif ai-cliaonir dr r, tt.‘ p.icr

iniiMinr df ja >i iielliMinit I'lque.

n;ui> lout art (linn'* (rime vilaliti’ orieinalr et

pui^'-antr, Ir-tUc miet ritiin^ a niolif'' natn-

rali^lto c'^t in \ .11 lalili'intMil [n laaMlt' <1 niit'plia^i'

(u 1 ol>^rr\ali()n aii'(-et(* de l.i nature iiopira

grille le> n nil pe-i t n d« (‘(li'at [\ t*'*. Or, pour

aiitant ([iir inm^ '.(»\ on^ at't ad ii-in nt inrnrmd.

eeltr [)lia''i* ^ailllall^te [Udprrim'n t diti' ne

srintdi' (‘\i>t(‘F’ ('ii : ioutr la ikmii-

liio* eeranmiut' di ]H(‘fiiit*r aer dii

p.ii'ail dd'rayer [lar it'" e.miln naooio liiernri'^

du ^('Mindr)t[iie pnmardial: et do ({ua^ipa-

rai^-'Ciit irs prnmt'rs ^\in{di‘!mr^ d lun^ in^[d-

ration [dn^ t‘.M‘'Uidf‘ [iuiM'‘r daio 1 oli-ri'vation

de la iiainre. leiu d'a\oir la Imidi ml e ii u\(d(''

Oil la l'rai(‘li*'ur -avoui-eiiN diw t 'itmineiiitmd

(d de^ [u’emiT r('> diM*ou Na'rie-^, o!i Ic^ dii'ait a

p(Mi Ions taoliie'^ d(’-|a, [irexim* \i(dl!i'' (d

en pleiu.' \i>ie d ot \ li-atioii, d.ui" ua eeidexte

^('•iimt'drique. iiem nii'es It*- xetuple-

(“(iiinni* le h(d de Ur/.t'i' (M\( oa-in . /r j - iv ,

H, 17a. n.^. dl 7), ou line coni[)o-i timi vagm'-

nieiit iialuralPte se de\ tdo[)[ie en li’i-t* cunti-

lune inseret* d'aditMirs pariin d('- el('‘in<‘ii!

-

•hiiiipie en aceuniuLint do miiuuieux

. L o!)jet d(‘ la pnLsento oiiquete etant

edoiiidi'iijiies. M. n. Seh\vt‘il/,(>r qni fait deri-

\er d(; 1 Oi'ieut I ll^aae de eeinpo-er niie dtaai-

lotioii p ir tiileeaux. inoiit re que eel te teiidaiiee

e-t con-f'entive aiix [triueipe^ Hidin' “s de la

[lein t ure i:i.do[)ut;iniienne ltd- (pi il le- met Itieii

en uuuidrc par la Miite pjp. [i. lid^b.;, Soii-

ri’-erve d i iiforaiaoous heureu-es que demain

[) mirail hvriT, on en eoindurji que la peiiitnre

et'i'.mmpie [i,d(*-i inieniita d(qM)iirvtn‘ de veri-

tan ie ui‘i,L:inali'e. ret tele [)ar la sa depeiidanee

('on-l.ind' (d a peu prds iiin^erale.

Siaaalnii- -eulimieiit au ini-;ird qiitdipK'-

eveuipln^ (pm edie im peul ai^'anent etudier a

ei‘ (jt)iilde pm id tie vne. — 1. Sur iiii elei:aiiL

tt'--on d(* (id'/!'!’, a eoiiverte janne. so dide-

ln[([u- un(‘ d oval)*- eniK'enti'itpie- noir-

"'eiiidtd iinilnriimuienl ihie le mimni. (‘nmuie

mr I’iumrer des ariMinres jn\la[M»e(*s : une

t.iryn' tai'he muge poarpre [inie tne le dtani-

(.)\alt' (‘('iitr.'il dt‘ (diaipie gr.mpe (Macaliu feu,

Lj'< . 0( [)1. ULIX, 7 : cl (.L\V. 7 ,
Kxr.Pal.,

pi XI., Idn. la' ineiiie raotit o'parait jns{[ne dans

la period t' lierit'ni-tlqiit' : Exr . ( ,(

:

, pi. oLXXlX,

Po Uoiniueiit ii'eu [)a^ rapproetier !a serie de>

auiphores a repr('-eiila lions Stdaire^
, A dt'

Mon--j;in i Ih'l . Vlll, fig dSd-o; * —
"i. ealniii'r rong<* et noir au centre d*uin‘ ine-

top(‘ I M-v(:\li-tkh, op. pi. ULXV, oj. Cunipa-

rei’ Mem Pel , Vlll. tig. Id I — 3. Groupe .

S\io V.
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d'etdblir sGulemoiit le fait Je ces aflinites entre la peinture CGrainique do Pales-

tine et la viiullo tradition ostlnUiquo orientalo. il buflira d*en produire encore

un dernier exenipl(‘. peut-etre Inon le plus impressionnant, sinon le plus deci-

sif de tous.

d, L\jt'<eaH Volant et ranjlv hti'aldii[ue

.

Sur trois te»oiis points de Gezer. vagueinent classes au\ cunfins des etals

du hron/e et dn for, entre le \i\ ’ ol le \r^ >iecles, reinpreinte mi'sopotainienne

i5 iin[)0sait a\ec (Aideiiee. Avec line tcdle evidence qiie M, Macali>ter dero-

yeant a sa p(M>everante al)>teiition de toiite enquele vers rOi'ieut, soulij^nait

il ee propos iin (t sentiment assyrien ;> qu*il n'fmtrcqirenait pas de specifier da-

vanta;^(‘ : comnn* ^'il s'ayissait de couicideiice fortuite on d'anoiiialie coiiqilete-

iiient n(‘y‘liiieal)l(? et isolee.

|j‘ pnmiier fragnnmt
(
[»l. \IA\ A } ollVe I'iniage tout a fait exceptionnelle et

[lar nialcliance incomplete d un oi>eau x» dans l allure tres tiieii exprimee du

vol
;
la sillioLiette est ina^n^ et incru^tec de ptUe blanche : le coiqis I'st rougi^ » en

teinte plate sur un fond jaiine clair'-d A'y avait-il pas un(‘ pointe (rexageration

asouligner 1 absolutisme decette « exception puisipi on devait signaler par la

suite un autre debris d oiseau volant sur un tessou (riuqiortation chvpriote? 11

est M*ni qu onometlait de rapprochm* 1(‘S dimx representations^ Klb^s different

par la date, par la provenance, par le sl\le, par le fait aussi (|ue roiseau geze-

rite vole a droite. Toiseau chypiiotc a gauche; niais la simph' juxtaposition

des deux [lieces fait eclat(‘r Tidentite du motif'*’.

Des dmix autres fragments a nuance « ass\ri(mne » on s'est borne a dire

qu'ils nous [)re>entent « une autre variete iroiseaudont il est impossilile de dire

comimmt il etait tmaiiine ». mais qui se re[)roduisait plusieurs fois « sur le

(jnadrup.'Mlt^ fauta^ti([U(‘ et boinine: Gezer ; XllI, fi,!;. I I i, 13i, 14d, 115, nr2. Um, 1G8 *

iioir el brim luiiee bur cn^Mjbe rouge pi. II, 2, III, 5; et do Mous^ian (Uem. Del.,

(M\« .Ai.. op. pi, CLIX. 0). Comparer Suse : Vlli. fig. 250 s., 2(36, 28.5 s.'.

Slion Oe!.. XlIl, fig, IT(> s. et la description c Gr:p}\ II, t05 s ,[d. CLXVIl, 15 et

de{aille(‘. p. 1.51 ?. — 4. (Jiiadru])edes. oi>t‘aux 13‘. Cf. fW , 1014, p. 518, ii. 1.

et ptaiit<‘S a>'-ocies dans la ddcoratioii de va>es MvoAMbXEa. 1. 1.

ai)[)ai‘emrn(uit a>^e/. grandN (M\c\l., op. / ,
i-' Cf. pi. XLV, B.

pi. CL\ U, 13 . CLIX, 15 : CLX. 5. 0 ;
CLX\ , 1 fc. ;

‘i Voir Macaiisteh, op. II, 208 et

CLVlll, 4; t. 11, p. 175. fig. 337 i. Comparer les pi (iLXXill, 12.

themes elamites siinilaires de Suse Mcnt. Del.,
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meme vase » (pi. XLV, h etc. D'aprEs les convoiilioiis usuelles tradiiRaiit la

pol yclu’oniio dans los dessinsde .M. Macalist(‘r. on (?onstate (jne 1 oimmu. lii^uri'

deux Fois avec cert lines nuances d'allun!. etait d(issine en nuir el rou,u'('. la leinl(‘

rouge etant invarial)leiuent ceruee d‘un trait nnir. CluHjne image occupait urn'

meto[>e verticalement delimitec {»ar une /.one de losanges enlre deux doubles

filets: trois losanges nuirs superposes et deux deuii-losanges rouges aux extre-

miles
; au sominet de la frise courante une large bande hori/miitale noire ; au-

dessous un bandeau inoindre, de couleur pour[)re. et un autn' mdr dont on ne

voit que I'amorce. L'etat du fragment ne permet pas de discerner, a gamdu' de

I'oiseau. la bordure divisionnaire des metopes, on une separation d'autre nature

etl’amorce d un nouveau >ujf‘t. On seraitonclin u sujiposer un troisit*un‘ oi>eau

dans le compartinient lacuneux, a droile du IVagnicrit. Laluiuteur d(‘^ niiHuprs

etant d'au inoins 0 m. <>6, d apres rechello du dessin, lais>crait >uppoM‘r la

decoration d un asse/ 14'rand vase si une indication (juclcun([iiG Mir le [iallie do^5

tessons eclairait taut suit peu sur le tspe jicnoral vrai^5eml)lal)le^^'.

L etat deplorable di^ Toiseau volant rendrait tort [irocairo loule .speculation

sur sa rornie exacte et sur la ramille e^llicliiiue on il trouverail ses ineilbnirs

sosios. Tel (}iTilest, ce qui lui siu'ait le plus comparable dans le doinaine [»al(*S'

tinien [larait etn* certain t\[)e d oiscniu sur les ci'debri'jj « estampille> rovale^ »

de qiiebjues ans(‘s d'anqihores des derniers siec'les de la inonarcbii* jinbauine

Sans s acliarner a en [loursiiivre 1 e\olution coiiinu' onle [lourrail laire siirluut

dans les div(‘r>es brandies de la gdN[di(pii‘ orientale, on relevi'ra seulement les

curiimses particularites ib' son exibnition. L'oiM^au e>t yifW/U et non des.stne : le

des^in n'inter\ienl que pour arriHiu’ la silhouette par un (auaie tres vigoureux

et teinte d uin* nuance pittores(|U(‘ dont Tetret luniineux tranche sur le fond el

detache avec {diis d'inlensite le sujet jieint. (|u'on n'enlnqinMul ni de projete

plasliqueinent dans res[)ace, ni ineiue de diHailler sui\ ant la nature. Maisaulimi

ddin simple trait colore, l artibte a vouluplu^de som[duosil(‘ v[ de mordant : il

a oblenu ce resultat grace a l incrustation de pate blanche tlan> un sillon incite

qui a visiblement sur[M‘i> M. Macali^ter, sails riiu'iti'r a en ('xamin(*r la [lortee.

O' Memo adefuiit do c(“Ue iiulioatiou. luomi-

joclure ost hhai appuyoe [lar les properlioiis

at‘s frugraeiils. Nousalloiis retrouver uii motif

siniilaire avec des dimensions [dutot moiiidres

daii> le^ fri^e^ h (‘oinpartiiueulb devt'loppet^s

sur J'epaiite de iiraiides jam'' elamiles.

Cf. M\(. \LiM Eu. E re. pi. LVl , 1-17;

VI^CK^T, Jems, soListerrc, pi. Xlll.
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Ce curieux fragmoiit Je peiutiiro « cloisoanee y sera cerfainenient accueilli

av('c ([ue](}ne interrt par lii>turiens do 1 art quand ils lauronl roiuarquo. 11

ajoLite Lin exeiiqde antique a la >«u*ie lro[> cuurtu oncure di‘S pcintiir(^> ooriioes

d'an trait dr‘ roiiloiir ifieisA Le touip^ n'est plus ou Tun s‘(*^tiruait (Ui droit d v

voir line caracttua^tiijae do Tart j^allo-romain ;los deouuverto'^ inultiplires dans

lo duinaine do Tart groc et proheiloniquo* on out fourni i iiltostatioii ovidoiite

ot reeule d'aulaut la dilficile question d'orij^irie A propos d'un fragment de

fresque dooouvort dans lo palais de M\cenes. 31. Pharnlukc‘^^ ^ky ''' faisait do-

river eette pratique d(^ ran(‘ien art 6gv[)tion. non sans a<‘Centuer le [)erreelioii-

iieiiieiit (|uA avail iatrudnit Iko^thetique nneonionne. LYie etude [dns foaeiero-

ineat analvtique a bien Fair de suggeror aiijounriiai quo kart mu'eaiea et

sartoul I'art cs.^eatiollenieat pietural do la Civte [)!unge sps raein<‘s beaiicoap

nioias (ui l'ig\j>t(‘ ({uo dtin^ les ei\ i!i>ations [u'iaiilives de TAsie aabuaeuro

:

furaiub‘ qa'oa nuaneorait Aoluntiei-s on sabstitaafit a I'Asie anterieure la (dial-

dtb‘ (d I'klam, coaiino point de depart des plus \ieiI!os iatkuMU'es aetuellement

peree[di!)les.

A eou[) sar, il n'est pas (pn‘i?tion de comparer lo ceriio ineni>lf‘ du tos'^on

palostinien an diaau* incist' des vas(‘^ aiadianpies de dVlloh, de Sii>e ou do

3Ioussian. CoinnuMit, tuuttdois, ne pas voir uno evoliRion tros spontarn‘e (uitre

le dessiu primordial on simple silhouette inerusteo od la priiliqu(‘ UMielle. dans

los \asos pidnts du second stvh* su-ien, de corner les ligur(‘s d'un trait fomak

gfmeraloimmt de tonalit(' tout autre quo la peinture du sujid lui-meme/ f.a |>o-

hcliromie etant par ailleurs pnqionderanto de tr<'\s bonne lieure dans c(dte

ceramique orientale, e'ost cuinmo une double suggestion di* <diercber (ui ladle

rf'gion la patrae priinordiab^ d’une technique brillamment regeiiereo el per-

fectioim6(* {du> tard dans les ci\ili-alions meditei'rambmno.

Si le trait de contour a cloi.'^onnt^ » d(‘ noire fragmeid dcmeiire jiis(|a'a ce

jour unique dans le decor ceramitjue palestiiiien ‘b le cerne point on (muleur

•e Le snjet a etr di^cnle inaiiites fois : ef,

par ex. A. GaEMi n. liev. arrh
,
n>04, i, a*"')

ss. : G. UoDK-Nu Af.ur, .Infirbmh .. ilenl litsi
,

XXXVL p G

Hev. arrhevl.s ISIG. II, p. 3TS ss.

L'f*xpr*‘^^ioii e^t de M. B. Schweitzer,

MifteiL. XLin, iyi8, p 1*2L

I ‘ D la ph Y>ioiiOinie du de:?>in, on >erait

lor! IluiUmI*' le reconnailreau^si Miniii lo-i^oride

TellZakariNa * olephanL noirav{‘ceoriie blaiic

ot deriM'liet im loud jauiie i M-vCAra'^ rru, PJxc.

Pm,, pi. XLt, I i',]
, cf.ViA(a:NT, Vlll,

20 c niai> 11 u v e'^t fait aucuno allu^joii dauR la

dov'Ti[»tiou ^oinrnairodo M.Macali^ler ^p. O'L.



LA PEIATrUK CLRAMIOI E P A LESTINIENNE 107

fonceo (PRachantlp suiets'y renroritro assex freijueinaioul'^^ puur quo ce detail

aului’is(^ uii raj)pr( M'liiMiiout a\or la ("LuaiuH([iu' in'/‘SO[)()lan'iioHrio olidainiti*. Uii

ovainiruu'a plii'^ luiii la )nt)da!it/‘ dirocto on indiroctt* dOinH tidia alTiailiL

Jj'oi^oau Nod;iidd(‘ (dAa.u' o.-'t ruiigo : -M. MaealisOu*
'

' (U) anauiiuo 1 indica-

tion, on ajoulant roh-orvalion (pio. dan^ la poirduro ccramiqac locale, lo^ ui-

souux do ptdilo tailli^ sont invarial)lomoiit dosNiuds a toinlo plate, sa^'^ ^ilhuuelto,

ni ddlaii anatoini(pu‘. ni poh chroniio. Pour !os oisiuiux do plus yuaindo onver-

^ure sont rosorvd> : lo trait da* coulour, lo do>?iii plub uii inoins rdalibto on lo

nuii[di>ba[4 (‘ gdoindtriqno ot la pohehroinir^ oil lo rouge priMloiniiio. Sorail-il

aocidentol (ju'on retrouvo la pliipart do cos oonvenlnjiib pioturalo^ dans to decor

dlauiilo? Surun dos \a?es los plus t\[)i(pu‘s do Mou>siau — necrropnlo de Tope

Alv Al^ad, conteupuiraino du second slUt! elision — M.M. Gautier (d luiuipro

(lonruMil La‘U(‘ indio.ilioii : g la^s oiseaux. aiglos ou vautourb (qiloViA. sont on-

lionMUiud jadnl^ on rouge, sauf la liHo qui (‘st du ton natund do la, pate
j

jauncMiial ,

ainsi quo !o^ ccunures ([ui soulignoii! lo^ contours di'S corps et do ailob'-’*

L'inqu-eb^ion « assM'ituuu* > quo roi>fMu volant si inutile produisait sur

res[u*it de M. Macali^ter avail done hieii sa rai^on d‘dtrc : luais cdle iiidritait

(PetiM^ aual\>iM‘ plus rigouriMisicuent. Aussi bieri PAssyrie no fut-ollo ipPune

dtape en cadte nugralion. 1 ois('‘au [loiut a sillicuiottc' inciseo et clcuboiuioc a\aiit

dii prondr(‘ son \ol do [dus loin,

Tro{) evidente osl la nioine origine [uainordiale chaldeo-cdamite du second

o V, g. u, 0/*: pi- eUJX, r>
;

rr'mrnt tl'iin qiiadrii[K'Ml(' faiita'^ticiue, en lout

Cf.X, 4, 7 : CLXV. C ; CLXVIl. S , (UAVUi. 8, ("a^ a'lin oiseau » de uraiun* tMivor^iire. si on

EXi . fronli-piee, ii® 138, tieut a le ^pe^i I'iiu* d'apres Taile et la tele d’nn

Annual... P. E E.. It. 1013, l^oLlti^pice oiseau carali-lique. Et ^eraitUl malaise de

Op. U. 133 C'e-t la eontradictoire trouver dans i(‘s j*erit>s ge/eriteb de [res pelits

oxcude d line ftb^ervation anterieure deM clch oiseaux a tele noire \Ei'c Ge'z., U,

(cilee dans Err. Pal., p 33) animaux t'imires des ois ‘aux medioere^ tout aiis-i uoirs que les

en rouge, oi-eanx eii noir M Maeali-ter, qui bouqiitdins autinir des(iind5 its voltigeiil a7n'*/ ,

estimait aloi's llHEiOidle renianiue a [x'ti jaxs pi. (UAVllI, i , ou d(>> rdNcaux dt‘ toute taille

uiuverselieineut verifiee L I ). ne parait pas p(‘inis rn teinte plate du nienn^ bui rouge

s etre preoi'ciipe dt* lautiu^nuie ereta* par sa fL)nce ipie It's eer\ me" do leiir eiitouragt* it/U'/.,

nonvelle generali"ation '1312). 11 ne signale, [d. CLXV, 1 1 ? Ce" luis preeaire< im[)ortrnt beau-

dans ses eon"lalalioiis a Ge/er. qu'uiie dero- coup iiioiii> que la ieeliiiique pulyehroine. plus

gation au pj’incipe d<‘s petils oiseaux rouges, a coiistante et plu'' earaeteristique.

savoir: « Toiseau iioir, du ineiin^ (ype repre- Eimillrs dr -Uoui.siua ; Mrni. Drleij
,
VIII,

sente pl. CLIX. G o < 11, 133), reslrirtion du reste 1 10 >

assez peu iiitelligible. ear il s’agit vraiseuibla-
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type d'oiseaii « assyi'ien )> de Gezer pour (\u i\ suit necessaire d’eii detailler

bion longuoniont la preuvo. Pen iinporte. pour lo (]iiart d'luMiro. (ju'on nv

piiisse etro tres an clair sur la faron pnudse dent le vieux dos^inateur uNait

figure le cor[)s de cos luajebiucMix aniniaux : re (jui ue laiss(^ plac(^ a aucuii

doute, grace a la precaution luiniitieuse qu'il s'est doniiee de detailler lours

puissantes ailos. c'e>t qu'il entendait ligurer des oiseaux de grand vul. Ces

pattes ecartelees, arinees (Pune visible iat(‘iitioii de serres, 1(‘ iiiouveineiit doiui-

nateur des tetes qui out Pair de s'atTrontcr (Pune ineto[)(‘ a Pautre ne peuvent

evoquer que des aigles on des vantours : on (lira des aigles de [uaYercnce. non

pour le plaisir d un terme {)lus noble, inai> pour re^t(‘r a[q)arenunent dans

1 huri/on esthetiipie de Porneinaniste pab^stinien. Son indilVerence aussi pi‘o-

fonde pour un aigl(‘ reel ([ue pour un vautour coinme il pouvait en avoir jour-

nelleinent sous les \(‘iix na [las besoin d eti'e >oulign(b‘. Puis(ju il avail assez

de talent rl de tour de main pour e\('a_mter celte elegante conq^osition. il aurait

certainemenl surendre mi(‘ux([i!e par des (rails (Pas|)(M;t naif et [uir di's rorimvs

vides le dt^dail t}[)i(]ue de 1 aigl(‘ on dii \autour. [U'obabbmient aussi (‘onnnuns

dans la Palestine de son tmnps (jii'ils b* sont aiijourd bui. Sa pri^occiqiatii^n est

autre: il a S(.>uci d(‘ re|>roduire un poncif e[ il ^'en tire av(a; art.

Le poni^it c (‘st 1 aigle b(A*aldii|U('. mnlibuin' natund (b^ rnaj»‘sle ro\ale on

divine. Adimdtons qu une telle assoidation soil en quebpie >orte inma^ dans

Pesprit luuiiain et que. pour aiilant. (die ait du pnj\ oipnu' des iinagi's analogues

dans les centres arli>li(]ues les plus indiqaanlants : si c(‘s iinaij^i's pnVmitmit

certaines similitudes dans le concept memo du s\ml)(d(‘. dan> >on int(*rpnda-

tion technique et jusqu'en d(^s pi*ocede> ib* ^lylisation bi/ar r(‘ on b‘ lAle de la

nature se reduit a urn^ ivminibcence vagm‘ dans I'imagination (b‘ Partisb\ nb‘st-

on pas remis on face du probbuiu' d(‘s altimt(‘^ (d (b^s lauitaids ? 11 n v a. (ui

xenie, plus de probbune dans b* ca- [(lavsent, diqiuis (|ui‘ b‘s ])('m(Urantes obser-

vations de AI. Heuzey out doniu' toute (‘viibun'e i la migralion dec(d embb'une

C' On aura f^an^Uonteen laciiritnise

amphoreta' picaolr (lih‘ « Va-(‘ dt* lielloy d

(Sumiiie du T®' bojui/e. a decor iiiipriiiir

aver re[)resentatioii d'liii c oiscau les ailes

etendues ». M. I'abbe Breuil qui lui a (*on>aerc

une intere^'^ant(‘ etude {Rev. des et. nnr.. \,

1908, p. 339 ss ) (‘stime que ce vase (d’fre des

analoiries poMtive> avec la Troade. 11 y voit

<' le friiil d'niu' influetiee pro])a,ire(‘ |<le] pro<du‘

eii proelu' par la Aoie dt* raml»re et de I’elain

el qui s>euible denioidree par I'eliHle d(‘ noin-

breii-e^ >eries d'objet> parall'-b‘S o/>.

p. 311 .
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heraldique do la Chaldoe primitive a Tarmorial princier do POccident mo-

derne

A qiii pourrait. au sur[)lus. no pas ostiiiior a^soz di'‘(d:?ivo la coiuparaison

dll sujot point sur los lo>^uu> do Gt‘/or av<‘c >011 [)rotutypo graAo a la puinlo‘ ^ur

lo Va>ie d'Ent^mena, il sorait facile aujuurd'lini do fouruir ([iiantilo do ropliipios

encore pins fiMppanlf'^. eiupruntees a la ceramiqiie peinte do TElain. Deja

PaEiqdioro susieimo Mir hujuolle on a vn paraitro la curioii^e association d'oi-

hoanx ot do pois^or]s on olTrait une variaiito remari[nable. Mai> le sentiment

Ires reali^le encore de ce rapace au\ redoulalde^ scrros. aux ailos robusb's

dont los vil)ralions engimdroiit la fuudrc. au bt‘C immacant dans une teto qn'on

dirait diAoree tout onlirn'O [)ar iin (oil a qui rimi n ecliap[)e, lai>>erait tro[) di‘

marge outre co protulNj^e el ^on dcri\e palc^tinicn. Cette marge ost siiigiilierc-

mont reduito dans telle autre reproduction dii poncif sur un vase du second

slyl(‘ susioin [A. \L\ . c): il n y aurail plusde marge du tout et les deux images

omblemati(iuos [)Ourraient a [ten pre> sTnterclianger sur une jarre do Tope Aly

Abad (Moussian i, contom[)oraino du second stylo do Siise. Elies s'echangoraient

d’autant [)lus aisemont quo ronj5emble m(^me de la composition geometrique

otlVo line [)lus ctroite analogic^''.

l)eaucou[» trop preci^'O pour otia^ fortuit(\ celto analogic n'aurait peut-fdro

qu uiu' uiediocia^ porb^e ^i oll(‘ dmneurait isolee. Asso/ d'autros \ieniient d'etre

indi(pices pour qiu‘ bmr grou[)oment — facile a devolopper le jour ou il s agi-

rait d'etu«lier (rcns(uul)le ot a fond los scries palestiuiiuinos — oblige a recon-

nailro dans la [)ointur(‘ cerami(pie de Palestine des intlueiu'es chaldeo-elamiles

non moi[is reelles et non moins focondes que les attiuites egyptionnes, ogeo-

cnToisos ot asianiquos, trop exclusivement envisagf'os par le passiC

Mais au lieu de [u’c^enter simultanenieiit Elam et Chaldee coiiime le foyer

commun d*ou raNoimeriuit cos influences priinordialos, no sorait-on pas inioux

O' UkizI'A. Lr^ Arnmiries de Sir-

pourhi : (Ians MuunfU’nls ef Mrinnire^ .. PkjI,

1, IS'Jl, [)[). 7-'Jl) ;
l>f'L\rn Cfi'ildet\ [). -s.

;

Les Oriijuies or., p. ss La LOIlclu^i(Hl de

M. IL^uzey impo^de depuis longlrinps

a radhesioii coiumuue drs bavaiiN Si

M. IL Schweitzer, i>ur exeiiiple. a pii n'^ceiii-

meat se moutrer enclia a ruttucher a un style

(( syrieii scptontriiuial » les tc^'^ons d(‘ Gezer

(pii reprodiiisoiit ce motif, il sait fort ])ien que

\r pi'ototyi)t‘ i'll t'>t a Suse et a Mous'^iaii 1 \(heii.

MiUciL, 1918, p. 129). Voir iiiaintcnaiit li*s

attestation^ proto-elaiuites de ce theme dans

Lkc.rvin, F^mpreifdt’S... ; Miss., XVI, pi. \vi,

217, 2oo. Cf. h‘^ einpreititc'' cai)padoci(‘iiiie on

tiittite f/' el civtoi-x’S (/o n, pi- XLV.

r' Metn. fLdi}<j., VIll, p, UO, fig. 28G.
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fondr^ maiiitenant a parler d'inlluencos elainites tout court ? Aussi bien faiit-il

coiivenir qu’cu chaniti des dcroralils exaiuiucs la potcrie {)ciido

d’Elam qui liM-a la plus anciouuc attci^lalioIl du siijel, biuoii Ic {Joint dc dtqjart

absolu de son (holation.

Lc {jrobleme i*>t d‘iiii{)orjance ct sa solution adiMjaatc incoiiqjlute encore.

Jusqu’aux ])rillant(‘^? dccouvcrics siisicnncs la prceiiiiuence e:5llieli({U(‘ iiiesu[JO-

tauiieiine ctait un aviunie aniplenicnt ju>tilie. scuiblait-il, par toule la ducu-

nientation arL‘htM>logique. Meniequand tut revelce la ceramique {xdiite de Suse

et de Mou^siaii, un inailro nun inuindre (}ue Al. lieiizey {x^rsistait resulument

a con-jiderer la Clialdee coniine « le premier foyer de l indu^lne et des arts

do id olle a u rail eii. avarii les con tree.', voi>ini‘>. le ^idiie d eiji{>njnler le> elements

fundainentaux « ii 1 iinit;ition dela nature et do la vie''^ ». An {loiiit de vue ^{>e-

cial de l art ceraniiijue, ,M. de Morgan avail beau jf‘U pour revendiquer I'anli-

quite {»lus haute et la maitrise dela civ ili^jaliun elainite. L iinevi^tcuice notoire

d line ceraniique {xdnte en Chaldee aci eiituail la sj^leinimir di* cet art idainite

deja en voie de renai^^bance dans un stvle gr*oiin'‘lri({ue evolue des raurure de

la civilisation chaldeenru‘, an [uxunier quart du lib inilienaire. Un ne verra

({u line echap{»atoire dans rh\{)uthe5e ({ue le hazard de foiiille^ {jIu^ lnuireuses>

poLirrail livrer d'un jour a bautre, en Clialdee, u[H‘ {)ot(‘ri(> {)eint(‘ (‘xlreineuuuit

rare ju>qu a cejuur, el ca{)able di' s’iin{)u>er comine le iiiodeli^ iiidiuiialjle d(‘

la ci'rainique idainite. Ce (pt il n a pas dit e\|jliciteinent d(^ la ceraini(|u<‘ [jeiute,

M. lleuzey ne Iv nuirchanib^ [Jas ii {uojios de la ceiainiipie a ebn oi* inciNC et

incrustih li ladUdare, en elhd, {ia>S(‘e a coninie la civ ili-^ation chaldi'enne (out

enliercu di^ Chaldee en Klani m : conclusion sur hnjuelle nundierit encon* cette

assertion linale : « lereve d unc premiere civilii»alion elainite, (jriginale id con-

querante, (juise S(U*ait ijn|)osei‘ a la Cbald<*e, e^t contraire ii toule v raiseinlilance

hislorique''’

Suivant une loi inlitn’ente ii toute lYaiction, en voulanl barnu' la route au\

adinirateiiis tro|) fervents de la ceiamiipie elainite M. Jleuzev se laissait en-

trainer biim an didii du but. Autonoinit* toindi're, coinjuete et doiiiinalion : (pud

art en cut jaiuai^ le {uivilege/ then i-ari^s -,ont a{)pareininenl h'- on di‘ tels

nlot^ piuivent seiipilover {>our delinir id car.ndeii>ei‘ im mv oiiiiemeni arti^-

n* \’oin\ fonillcs Tello, I, 40 U- O/^ /
,
je 80,

{ 1010 ;.
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tiquo la tdvilisation rliald('‘eniio (‘omme iiiu‘

cowia^'tv di‘ la cin

'

di^atiuu rdaiuitt\ Mais la ^enteaco de ^E 11 ou/j‘N seraii-ella

iiioins L‘\r(.‘ss,ive / AdnioRoas (jiEcii la foniiulaiit il a\ait duiinail cuii^id(A‘<’‘

toute la <- vraiMMiddanca hi-toriquo >> pus>il)l('‘ a siipputor on rr ttMiips-la : los

pardi^aii- do la pr'(q)()iidiM*aiir«‘ artistiqua iRaniita auront au>>itut la re>^ourco do

Eadage

:

Le vrai peat qnelqacfois nYOi’e pas vraiseinb table.

Uli hion ils dviaiiioroiit la spirilnelle boutado do Fonlonollo: <i Ouaiid une

thdorio parait [)rol)abl(\ ^ui* qn’olb' <\st faiissi* ».

A\oo lino [n‘r*oi-«ion -‘oientitbjuo [ilu'^ orii('aoo. M. Pottior a roinis au point

res plaidov(n‘> trop absolus pour Elam c^)ntre Clialdeo ot po/o' Eliabb.M‘ conlre

Elam. Eanloiim'‘ surtoul dans la rbrami(|iio pointo. il ^*abstiont do renvorsor

los tormos d(‘ la (‘omdii'^ion prdruni^o(‘ par.Al. Hou/oy, mais il los soumet avor

rignour an ruiiirob^ d(‘> fai[>. Parmi h^> tiiornos im[)ortants dans lo rb[)ortoiro

arli>tiquo ruinimin aux doux rontia^os. il rhuisit prLAds^Miumt notro inolif de

« Eiiiglo volant, mi 'lo laor
.
pour dtablir nettomoiit rantbriorito do son

alto>talion I’damito, Oiiaiul il a[q>araU pour la [iromibro lois dans la gravure ot

la M’ulptui’o 0 liald(‘onn(‘'-. r O'^t diqa >ou^ la forme oslhbLi)[m\ savanto ot sl\-

li:?bo. qni >ugg(‘rail si rorn,‘rtomont a M. llonzin d’\ voir un blason ro\al. Tol

a pen [>rbs on lo rotrouvo sur los vases siisioiis du sorond ^?t\lo. prosqiie con-

tomporains par ron^ibpiout dii blason do d'olloh. Mai'- (Eautros d orunion ts susions

poriindtimt di' ndrouvoi* los ota[)es do son evolution on romonlant jnsqu aux

peinlurt'^ rbr.uuiquos du promier st\lo. ([ui liii dunnonl « uno [dj\ sioriomio

pills roollo otplu'- rap[irorhbo dt‘ la nature ». E ost dbs lor^ on vortu du [udncipo

normal quo Eimitation di‘ la nature prbcbilo Eartiiice ingonioux (Euno rompo-

sition lioraldiipio : r'e^t plus enrore on vortu d’uno rhronologio evidenlo quo

s impose mi ro ras 1 antbrioritb de 1 art blainito^^'.

0 PoTTii'R. 0\'r peOUe, p.llVJ A ce premier

motif aiti<tiiiue il ajuute d’aill«*urs d'autros

preuves, abunle iiieiue la delicate questioii

ethnographique et couclut que dc tous ies

points tie vue i'EIam se revele comme la

civilisation la plus ancienne de toutes ces re-

gions » (p. 103). Geux qni ne redoulent pas

les theories aventureuses evoqiieront peiit-

rdre, pour Topposer a cette judicieuse conclu-

sion. la tlieorie risquee nagiicre par M. Pum-

pelly. A hi suite de scs reche relics dans le

I'nrkestan . Anau et Kurgan, il sV<t persuade

que la civilisation du Kurgan septentrional

remonterait au milhhuiire i Explorat. in

Syria. — \ 26
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l>nt!f)-:'latfnte dire. Ji\ee M. i\dtier, pour UKun((‘iiir ;ui-dessu> de

luule L‘oidt‘^latii)ii eelle oi ij^iae priniordiule : eur de Ires l)iuuie heiiri* les eve-

nemeiits politiqaes eaehox etrerenl 1 uiidan^l autre le dih elnppriiieid arti^lique

de TElani et de la (dialdee. Le point de depart degage elaiiMMiunit urie fois pour

toutes, il sernl)lera plu:5 exact, dans iiotri^ sujet. de parler d'irdlu(‘ne<^s chaldeo-

(daiiiites. on sfuileinent niesojiutainic'nnes. Ce n'e>t pas, eu ellrt, sous>on facies

originel ahsolu (d par suite d une expan>iun elaiuite que cct art iiidu^triel a

lanoniie vers Sans tudreprendn' i(‘i de i‘(M*hercli(‘r qind](‘ en]{)r(‘into

chaldeenne a [)U se nianjuer plus turd ^ui* la {M)t(M*ie proto-ehinitt*. ou de di^-

cuter a (juelle I'ace, eii Klain. a[)[)artLent rinvention de la ceraniiqu(» [Munte.

ce sont les niodalih'*^ de ce iMvonruMiKUii ([u’il nous incoinbe d examiner d ahord,

puisque de> exemples palestiniens categoritpies nous parai>s(‘nt en etaldir le

fait. La question othnograpiiiqui^ subsidiaire })oiirra etre plus a^ antageus(‘ment

indiqiiee par la suite.

II . \ INCCN I , (). V.

[A SHtrre.)

Turke^ihut .. [ I, p. j7 vl le tableau

ehronoloLU([u<-‘ pi. V- public en I'JOHj Traitaiit

des relations entre les civilisations initiales

il et II) avec Sussiane et Babylouie. sa conclu-

sion tres clecidee obt quc cesderuiero routree-'

auralent re^u de la Transeapieniie tou^ le-

elements t’ondamonlaux d(‘ lenr culture, a line

epoque auterieure an IV*' tuillenaire: nalurel-

lenient la ceiaiiiique susienni' (d elarniie en

general deriverait de la meine source p 7J s< >

M. H. Schmidt, aitaclie comme archrologiie a

cette mission americiune. a heureu cement traile

la ceramique daii' uu o^pril plu^ ras^i:?. A ^on

avis, l(‘s urigine^ lii-toriqoe- de la eultnro, k

Anau en partuailior, [ilac(‘n( ilan- lelll in i-

lenaire; la periode 11, la plus briilante, b'inaij-

gurt^ vers “20i)l)avaut noire LU‘e et des influences

venues do TUiiest y <out incontestables Un

examen quelque pi‘u attentif des abondant(‘s

planches fera ceidainrinrnt pre\aloir le point

de vue technique dc M. Schmidt L, 1.

81 ss., 179 ss. et 186) centre Thypothese iin

pen paradoxale du chef de la mis>i»)n. (7f. le

resume f(jurni par M. UoiriFU. O’er, peinte.

p 70 s>. et p. 101.

Quand il s'agit >urtout dhiiie cumpo-ition

(irM-oralive el lu lice eu elie-m7*mo el ii]drq)en“

danuiient de (out pCiU'ede teehuique. il <eraU

le plu'' soiivent fort malaise de d^ddnir si i'imi-

tatiou palestiiueniie -e rattache an prototype

elamite rt iie s'arrete pa^ a 1 intermedia Ire

(diald'dui. C'e-t forlum* (pie. pour le motif de

Taigle heraldi(|uc de (le/er, uiie derumenlalion

eopieuse perinelte d(.‘ reinonler jii-fiu a la

source, c est-a-dirt‘ an d* cijr e.'ramique proto-

t'damhe, hien an dela des aUe-tatious ehal-

demiiies
;

eu heaucou[) de cas le prototype

poinra se dm-ober et la dr*rivaliou iie so reve-

ler que par Tin ((‘niudl iaire ie >iioirraj>}iique -

—

s(“u!j)fure, gi'avure, glyptupie - d(‘ la (dial-

dee. Sur les rapports entre glytdiipie et cera-

mi([ue dddam et (^ha)tb’e, voir b‘s I’emarqne-

de M. Mem Del., Xll, SI >s



dl gi:>oiaphe de Khalid ibn Walid.

(Boi*? sculpte du xiii* >iecle
}

L’INSTITUT FRVNCAIS iVARCHEOLOGIP]

ET D ART MUSLLMAAS DE DAMAS

PVR

LF \y (i. COMENAl

La rpvii(‘ Sfiriff a fn‘((ii(Miiin(‘!it souli^’no I'inti'ivt <[u<^ Ir Gonaral Gouraud

a tDfiioii2:n (5 a I’apclDWdoji;!^, alors qu’il atait llaid-GAAUuui^sairo da la Repu-

bliqiie fraTiaaisr i‘ii Svrir* rt an Lihaii. Una di'^^ inarqua^ de eatte ^ollicitude

flit la araalion a l)ainas d un Instituf ftanani^ d*ai*ali(''ol()gia at d aid ninsnlniaiis

doat la dii‘(D*|iun fut eiadif^a a M. L. di^ l.oray. Gidta (anvre a depuis troiiva an

la personiia du G('‘naral eygand un [iroteataur aussi davoua. La alioix da

Gamas s impuNait p(mri!ni‘ telle aaaation on nii^en du rayoanamaut (lua aotte

anaianna unMropub' ila la anlhin' is]aini([ue axon a enaore aujourd'hui '-nr tout

1(‘ nionda d(‘ rislain.

L‘a\p<>sitinn da riii''^titul frauaiu^ d(‘ Gaiua> ([ui a an lieu, a Laris, au iiuisaa

das Art> OaroratiU du 20 •^(‘[itamhra au 2a natobra 102.‘L fait la plus

grand honneur a son diraatiMir. Kn pan di* temp-, M. da l.oroy a su midtro

sur piad uii organism e doid la> result a l> ^out langibla^ at plains da pro-

nia>ses pour ravanir.

II fallait a I’ln^titut un (aulra digna du butrpril \aut attiuiidre. inai> la>
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anciennes maisons musiilmanes sent rares a Daiiias aiijoiirO hui. Lo palais

Azem, splendide denieure du win® siecle. nleve sur l emplacenient du Palais

des Omeyados, fut acquis par lo Ilaut-Conimissariat. Los hatinu'nts construils

en piorres altornativemont foncoes et l)lanches. donnont siiriiii jardin encadro

de dallage ou des miroirs d’eau rellotent los oli'gaiilos arcades do la eonslruc-

tion (pi. XLVI). Lno serie de photograplii(‘s inontrait les restauratiuns ([in*

M. de Lorey dut effectuer pour lui rendre sa pliysionoinie de jadis, II a re-

tronve sous les cloisons et le hadigeon, datant du milieu du xix® siecl(*. de ra-

vissantes mosaiques de pierres de eouleiir. des plafonds ^eiilples (d peiid>,

rendant ainsi aux salles leur \eritable earactere. 11 s est offuree de recoustituor

la decoration et I'ameublement de certaines salle> dans l esprit do Lepoque,

de restituer en un mot, le logis d un grand seigneur damas((iiin du xvm*' ^ieele

(pi. XLVII)
; la population musulmane est loin de s‘efr(‘ uiunliee insmisihle a

cette preuve de gout qui est en ineme tcmjis un honimage nmdii a ses traditions.

l.e palais est assez vaste pour recevoir les pensionnaii es que doivent lui

envoyer TAeadcunie des Inscriptions et rAead(dni(‘ (h's Reaux-Arls. (|ui ont

aceepte de lui prefer leur j^atronage, de ra<;on a (ui faire mu* sorte de \ ilia

Medieis et d Lcole areheologique des Arts musulmans.

Des maintenanf. AI. de Lorey a pu reeruler b‘ eoneoius d(‘siid<'‘r(*ssr d(‘

jeunes gens des unulleures fainill(‘sde Damas, qu'il initie aux imdbodeh ai eben-

logiques. C'e>t uiu* pepiniere de jeunes savard>: form('‘> >(‘lnn les baluludes

d esprit franeaises, ils seront un preeieux trunoigiiage de la valiuir de noti*(‘

culture intellectuelle et la propag(‘ront. Ils sunt (jiiaid a |u'r‘s»-iit capab!(‘'^

d executer de consciencieux releves d<‘s monuments. Les c()|ues d(‘ vi(rau\ el de

carrelages jusqu ici inedits qifils ont envuyeesa rexposilinn att(‘sti‘nf bmrrxac-

titude, on memo temps qudlsconstituent (b‘ preeieux doeiimmls archradouLiues.

Dans les locaux derinstitut, une ecob‘ d*Aiis (hb^jralifs aiabf‘s a erra'a',

Des praticiens possedant encore une tradition doiment aux apprenlis im on^ei-

gnernent tecbni(iue. Ils lour apprenneut b‘ travail du \erre, c(dui du bois. la

coloration des etoffes. I.es motifs proposes a rimitation d(‘s<de\(‘s snut cboisis

parmi les oeuvres des plus belles epo(iues. Les echantillon^ ivunis parl'lns-

titut sont le debut d’une renovation do Tart miisulmaii tombe si bas dans res

dernieres annees.

L'ceuvre areheologique de Llnstitiit franeais est deja importante. Avant
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qu il fut appele a la dircclion da Palais Azem. M. de Lorey avail ex(?oute des

fouillcs a Damas. on un [)oint appele Hananiyeh. sitae pros do la porte Esh-

Shonji. La s’dle\ait aatrofois I'l-gliso Sainto-Croix, on pins exaotoaient la

.Moasallabeh. ane des dglisos doiit alid E'*' reiulit l asaice aux clirdtiens ea

/•(‘liange do la (iiandi^ Mosqud(\ M. do Lorov on a rolruuvi^ iino do> ab>idos

(pi. XL^ III. 1 ): SOS soiidagos out rdvdld (|uo cotto bgli>o ^iiooddait a un foiiiple

[)aion, conime lo prouvo une inscripti(ju grooipio au « dieu cidosto do Damas

ot un aiitel ou so vuit un tauroau a boso ^^ous un olibiio, bas-rolii^f fraiti'

d une faoon ainplo et libro‘. do la hollo dpucpio roiuaiiio.

Dans un terrain voisin b^galoinont d(^ Bab-esh-Sherqi, M. do Lorey a derou-

vert deux fours do potior enooro bioii oonser\(‘s, avoc leui*s annexes, puits.

bassins de lavage {pi. XlXlll. 2). D'ajiros les deohets do fabrication qiii v ont

ete recueillis, il seiiible quo la pdriodo do vilalitd do oe> aloliers aille du xin^

au XV® siocle ou olle s arrote brus(juemeiit. Jusqu'ici Damas etait celebre pour

sa cdramiquo du xm® siocle. Cos rechercbes nous prouvent. (ju auparavant, ses

ateliers pouvaient rivaliser avoc les plus coiiiius. Parnii les fragments de tons

stylos (pi. XLIX) qui sont bien d(‘ la pato sableusi' ot blanche particulibi'o a

Damas: los uns, a }»orsonnagos, tiduoiguont do I influeuco porsano d<‘ Rhagds,

d’aulros rapjiidlont los c('M*aiiU([uo> rib*oniniont d('‘critos [»ar M. Df‘iard

([d. XLIX, 2). >ur certains plats so voit un roug(' ccriso do la plus belle

(*oloration: 1(‘ bleu tunpioiso fdait f^galoimml iiuitiW'i Damas. A ci'itf* (I'lndian-

tillons de cos divorsos opo([uos, nous donuon> un d(‘s buit [lanneaux do

faionci‘ ([ui dm oront lo maiisobu' di^ f)orvi<‘lH‘ Dacha, goiivmaiour do Svrio

a la fin du xvi' siool(‘ ([d. L. I). Los plaipu's do i*ovoteinont, (t'um^ coinpo^^i-

lion un pen asyiufdri((ue, iiiais bion oijiiilibnm. sonf di* la liollo dpoquo d(‘

Damas: (dlos trouvmd do> ibptivalouts dans los (adlections do nos grand>

musdes. L’inlluonco (jui y priblumino est colb' do la Pers(‘. tant dans la floro

ifu'olb's reproduisont (pie dans lo st^Io (d los Ions oil idles sont oxdcutdos : mais

on y rc'trouvo aussi un discrot ra[qH‘l do I inlluonco oxtrdmo oricidalo. dans

los fouilles stUisdes quo Lon nommo nnnui^.

Dans une autre vitrim‘ dtaiont oxposdos deux pieces intdrossantes prove-*

nant des cullection> persunmdlos do M. de Lorey: un heurtoir do porte on for

riielle d‘argent, un plat do bronze niello fait pour un Mamlouk. Sur la bor-

dure du plat court une friso d'animaux. dont uuo lii'orne. on rapport dfi’oit
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avi'c la lri>o rjui ili'coro Ip Bapti>tpr(? do Saint-Louis *>. 11 Pst a souhaitpr quo

M. lip Lorm' puhlip hiontot pps iIpux inonimipnts dont I’un. le heiirtoir, p^t

agrpmpnte irurip inscription.

j)ppui^ la rrcation do riiistiluL do nombnnix iiiomiiiipnts inuMilmans out

pfp rotroiiYP^ on idpnti(i('*s soil a l)aina>. >oit pfi Syii(\ A Damas: lo toiiiboau

dp d idbab. ruinpagnon du Proplipto. qni date du \‘‘-\C* sip(d(‘. on stiu* >culpt(L

on siibsistc uni' Forte iiiFlucncp antique, par evenqde dans le [>aiineau (lue nous

reproduisons
(
pi. ]., 2 ). Son decor e>t une palme analogue a celles qii'affectionne

rarchitecture syrienne, quelques siecles aiiparavant. D'autres panneaiix de la

coiipolo sont d‘uii dik'orde soutiiuent tout a fait arabe : il y a la une persis-

tancecurieuse de Fusage des uiotifs anciens, >inoii un reeinploi. D'ailleiirs, cette

utilisation du decor antiipie par Part inusulinan se retrouve jusqu’au xn® siecle,

ou Ip regup de Your-Eddin est une veritable epoque de transition. T/pst le

inoiiiejd ou Tart de l lslain s’alTrancliit des dernieri'S influences anti([ues. Lo

Maristan de Your-Eddin, devenu ecole de filles, avail ete reinanie au point

d en rendre le plan meconnais>able
;
touted lesparties interessantes de 1‘edifice

avaient etc lecouvertes do [datre et de badigeon. M. de Lorey a retrouve, sous

une cloison, son niihrab en marbre seulpte: la frise, ou des grappes de raisin

et des feuilles tendant ii Larabesque se melent a des comes d'abondance. a

servi de inodeb' a certains travaux de bois envoyes par les eleves de Elnstitut:

ello est d un style admirable. De cliaqui' cote du niibrab etaient micastrees

dans le mur deux tablies d autel de style roman. tro[)hees de guerre pris par

Your-Flddin aux Lroisi's dunt il Fut un redoutafde advi'rsaire. Yous reprodui-

sons une des partii's de ce inibrab dont les elements sont la flore un pen toutTue

de l arcliiteidure >\rienm‘: le dessin complique des tiges des rinceaux nous

eloigne cependant du rinceau antique (pi. L. d).

V\ec 1(‘ monument anon\ mi' ( xnr >ie(de) [»rovenantdu ipiartier de Salehiyeli

([d. L. 4). nous a\on^ un decor puremeid musulman. L'arc pohlobe qui derive

[)eut-etrp de la niclie a coipiillc' ou ii palrnette de EaiRiquite. et les ornements

en degres. de tradition orientale, sont le soul souvenir que ce superl)c monu-

ment a garde du [)asse. La plus grande partie de la decoration est fournie par

une inscription fleurie ([ui Fait le tour d(' la niche et par une decoration florale

stylisee qui en occupe le centri'. Le morceau iFune grande richesse a toute

rexuberance de la M‘ul[)ture sur boi^ di' la lUeme e[)oque.















ARCHEOLOGIE ET ART MUSULMANS l)E DAM AS 207

Parmi les aiitivs iiionuinents dont M. de Lorey oavoyait los photographies,

citoiis ]e laihrab d‘Abou-Filous (xe-xir siecio), rn sIik* scidpte. de belle epoqiie

fatimite et, provenaut dTIaiiiah, uii inenbar en hois sculpte de Tepoquo de

Nour-Eddin
;
rinfluence antique y ost beaucoup plus faible qiTau mihrab de

son Maristan.

M. de Lorey a r(*ti*ouve a Hums un [u’ecieux fragment de buis seulpte qui

provient d un cenotaplie du xui'" sieele {fuj, dii frontispice. p. 203). II avait etc

donne par Beibars an toinbeau de Khaled-ibn-Walid. le conquerant d(‘ la Syrie.

Le sultan Abdul Hamid, lors d une re^fauration inalheurense du tuinbeau. lit

remplacer h‘ cenotaplie. Le monument fiit demunte et brule en grande partie,

Le fragment ([ue pussede ITiistitut franyais est d'un travail exquis: il pent

rivaliser mi s[»lendeur avec h' cenotaplie de Soukeinah decouvert. lui aussi, par

M. de Lorey et que les lecteui*s de Syria cunnaisseut bieiD^' (pi. LI, 1 j. Dans les

deux monuments, rornementation en plans superposes consiste en line inscrip-

tion coulique se detachant sur un fond de rinci^aux. Mais le rinceau du ceno-

taplie de Soukeinah a plus (‘voluo que celui du cfmotaphe de Khaled. Sur ce

dernier rornementation garde davantagele souvenir du dih-or s\ro-perse.

Je joins a ces reproductions un dfdail du cfmotajihe de pierre de Falimah

(pL LL 2), public dauSiS///-m en meme temps ipie celui de Soukeinah. Le decor,

plus sobre, se compose d'une sim[de inscrijition coulique fleiirie de rinceaux.

M. de Lorey ne s’esl pas liniite a la recherche et a la preservation d(‘s

monuments inusulmans. 11 a fait eiitrer auMusee de Flnstitut en mai dernier un

lion de basalte provenaut du Aillage de Slnukh-Sa cL au sud de Damas. dans le

Hauran. Le monument deterre, il y a plus de \ingt ans, par les indigenes etait

bien connu des vo\ageurs ; M. B. Dussaud notamment Fa signab* lors de sa

mission en Syrie

Ce lion est de style syro-diittite (pi. LID : nous verrous, en etfet^ ques’il s ap-

parente aux productions siinilaires de Boghaz-Keui. de Zendjirli, de SakjiDGeu/i,

il garde un caractere bien personnel. Le monument taille dans le basalte noir

inesure environ 2 m. 30 de long sur 1 m. 30 de haut. Un sail par les sculp-

(0 E. DE Lorey et G. Wiet, Genotaphes de

deux (Innie> mn^iilmane? a Damas, Syria, II

Ucil
,, p.

(“jit. I)L^‘'\Ll' cl I’. Macler, Mission dans

les regions desertiques de la Syrie moyenne^

Paris, 1903, p. 4-2. Voir Sciilmacheh, Zeiischr.

d. deiitsrhen PaL~Vereins, t. XXXVII (1914),

p, D27 et pi. XXXVII.
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lures retrouvee>>5 dans les sites hittites (jue les utilisaient volontiers le

basalte. mais qu'ils faisaient alterner dans la d(‘cuJ*atioii 1(‘S [)1aquos de basalte

et celled dc calcaire. de faeuii a obtenir line uppusitiun de euideiirs. C‘est sans

duute a cette Jointauie tradition qu'obeissent les architr*ctes inusidinans qiiand

its einploieat siiaultaiieLn»*nt les aiarbres blanes el iioir> dau^ leurs cuns-

Iruetiuns,

l.e lion ({id du txpe aNiati([ii(‘. c'est-a-dire it crinif'Te euurte, est repre-

sent('‘ (laii> 1 altitud*^ de la marclie vers ladruite. La ti'^te est situee dans le {iro-

iongeiueiit du cuvp>. inouveinent tres bien (d)serv(" qu'iiniteront les artistes

assyj'iens mais ({in^ eonnnaissent aiissi les Hittites suit dans la grandi* sculp-

ture suit dans la glyptique. Les articles hitlitc“^ oat reproduit le motif du

lion a ^ati(d(‘: tantiH il est, eoinnieici. on fort reliet. tantijt engage a mi-cor{)S

darn? un bloc d(‘ pimre d un ravant-lrain .^eiil semblc >urtir . Quaiid lion,

coinnie a Sheikh Sa d, (*st represente mi bas-relief, la tet(* est a jieu pres entie-

rement di'gagei*. car de telles {limro sont de^tinmes a des angle> de iiioiiu-

irLeiil> la Sakje tjeu/d par exenqde)*' . 1/originalite du lion de Sheikh Sa d est

dans:?on allure de inarche, en (juelant. la* ])lus souvent le -^culpleur hittih‘ on

assyrieii rtqne^enti^ lehuive (ui arivl : >'il marclu*, sa trde (“-t a demi dressee,

coinine s il a[>erc(‘\ ail 1 ad\ ersaire ; ici. an contraire, Je scnl|)teur a oliserve d urn*

facon pen(*trante Lallnn* natnivlle d(* Lanimal en libertid L'avaut-train est

en(*ore Iraite (*n bas-reliid : seule la teti* i‘st aux Iruis-quarts degagee de la

pliullie. Dans les lions hittil(*s. comine ci'ux de Sak)(*-Gen/i (*t de Marash^^'

ou dans c(‘lai ({ui en dt*rive (le lion d Assunuisirpal) . 1 avant-lrain est entie-

remenl libre, h*^ palles de devant reunie^ siir le jinhrn^ [ilaii.

La comparai>on du lion de Sheikh Sa d avec les nionurnerits similaires fait

penser qu il appartient a nn ensmnble. l^uisrju illonuaitle coin d un monument,

il y a beaucuup de chances pour quhl ait ete accompagne d autr(‘s bas-reliefs

ou pour qu au iiioins il ait existe un autr*e lion lui faisaril vis-a-vis Le corps

p; Peruot et Ghipiez, Hisloire de IWrt, t. IL

fig. ^268.

0. Weber, I'Art hittlie. Paris, 4922.

pL 40.

(^) E. Pother, L art hittite. Syria, il (1921 \

p. 18-25.

f ‘ I
'

i ' I
) f the Hittites.

Londres, i910,pl. LXXIX et LXXX : E. Pottier,

Syria, V. (1924i. p. 1 et suiv.

('^) J. G.^rstaxo The land of the Hittites^

pi. XLir.

(^) Perrot et Ghipiez, Histoire de I'Art, t. II,

p. 542.

Il y a lieu de signaler qu’a 4 km 1^2 de
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un poll luLii'd d<)uii(‘ rinipi rssinn do iorco
;

lo dossiii des nius(des ost jiisto

uuii> s()l)n_‘ : ro iiVst [)ii> oiioor*' la iiiusoalalure ?t\lis(‘ 0 . eoiivontionrodle (d

oxajioriA*, do TAssniT^. II iTost [kin justpiTiu inouvoiuoiit do la qu<‘ii(‘

arrioiM* ot doiil l aiiimal battra flajios peiidajit la niarclie qui no suit do huniio

olK(M*vation. [ai ([nouo tl(‘s lions on arrbt ([uo nous oitinns plus haut est

raminibo d’urdliiairo oidro los pattos do doriioio. La toto do Taiiiinal o>-t

d aspoct M'aiiuoid torriliaid. l.os liuns hittite> on as??} rions. nibme lorsqii iL

[>()rti‘nt la tot(‘ dans lo prulou^aMinait du corps, uni lo‘ frontal pin-' haul (pa‘ 1(‘

nuil’lo qui (‘st lo^i'o'oinont allungb. Lolui do Slieikli-Sa d, an cuiitrairo, a io

inuth* court. U‘ frontal aplati : cotto iinprossiuu so trouve oxagorde par Tatti-

tud(‘ do la tide td 1 fq)ais>.iuu* do la fuurruro an niveau ilu ouu. Si Tun \

juiiit (*c fait ({Lie la crinidro on collier lunahit inn* parlio do la taco, on s’(^\[»li-

(jiiora c(d as[)ecl bestial ot harbaro do la tdto do iiulro lion. La crinierc' ost

traito(‘ [)ar [)(dit(‘s indolnvs cuurtos a extreinitos ri*cuurbdes, ouiunio ua lo

roman[uora dans la tochni((uo assNrioimo uu sui* los lions hittites do ba-*so

rqK>quo.

Ini suninio, lo iiudb' do c(‘ lion i‘sl fort ditlVu'ont do <‘olui dos lions do Zen-

djirli.d(‘ Ivarkdiuish. Marasb. Sakj('‘-( iou/i ot dos lions assvrions ; c'(‘st pUitut aux

lions d<* Sninor, a iniifb' ouurl. tpi il taudrail li‘ cuin[)aror. Si Tun juiio l ani-

inal d onsiuubbc il (‘si n(‘tloiin‘nt SLi[M‘rieur aux autros (‘\oinplain‘s ooniius. Lo

('orpN ost \ino V(‘i*i{ald(‘ couvro dart r(ddisto. (‘t la ldt(‘ nialuri' son as[M‘ci un

p(Mi (‘o!i\ oidiuniit'l. (_“>! d im fort boaut\lo.

I n(‘ tolb' ibd*()nv(ud(‘ dans la rdi;aon do Damasn’a rion ([ui doi\ (' '^nrpr(‘:i(1r(^

Mainliuiaiit (pi(‘ I liisluirt' d(\s Hittites nuns osl iui(‘u\ cininno, nuns >.a\un'> (pio

dos inunumonls d(‘ l(uir art, on ap{Kirent('‘s a lour art. so roncuiitrent loin du

contro do lour puissance p(diti(ino : [o ginuTior dit de Moab (an .Mus(M‘ du

l.uuvn'i (‘II ost un {‘Xt'uqde. Los caraidinvs tiarticulim-s au lion d(‘ Soikli-Sa

M

sunt b‘ produit ddm(‘ i'‘oul(‘ j^dj^iunalo dont nuns r(druuvons aujuiird'hui un

proinior (‘chantillun.

Quo]|(‘ date peul-un allribuer an inonuiiient? En raison de la porfocliun

relativi' du travail, du st\ b‘ do la criuibro. inais aussi do la barbari(‘ non sans

oxporiimci' de la laci\ di‘ la pose inbine d(‘ raniinal (juo la ulypUipio s\ ru-

sh. ‘ikiiSa'd Pii pu'isant parEl Meike-.sr trouvi^

ua petit village avee traces de ruine^, dtmt le

iiom est n.M r-e]'!el) wa, « h' Convent dt* l,i

liouue »
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hittite a bion connue, jo orois que le moniimont poiirrait etre date de la fin

du xii^ ou du del)ut da xi" siecle avant notre ere.

Puisque ce monument vient ouvrir line serie d'art regional, j’en protiterai

pour communiquer la photographic d un monument conserve au British Mu-

seum, photographie qui fut autrefois remise a M. Clermont-Ganneau (pi. Llll).

qui s’etait propose de la publier. 11 s'agit d’un bas-reliid' ([ue J. L. Porter vit

a son passage ,i Tell es-Salahiyeh. localite situee a une quinzaine de kilo-

metres a Test de Damas, dans la region des rnareeages du Barada. et qu’on

lui dit provenir du tell qui se dresse au milieu de la plaino Ce monunient

fut ensuite offert au British Museum par le Palestine exploration Fund. Le

tell est parseme de debris de poteries d'epoque roinaiiie et les habitants de hi

contree en ont extrait de la pierre pour leurs constructions-. 11 est done permis

de supposer que le bas-relief provient vraiinent de cet endroit qu’il scrait

interessant d'explorer.

Le monument est taille dans une pierre caleaire jaunatre dont la surface a

ete evidee de fagon a menager tout autour un rebord en saillie. Au milieu, un

personnage en relief, debout, le buste presquede face, tient de la main gauche

un baton ou la hampe casseed'une lance
;

il manque, du cote droit, une partie,

de largeur indeterminee, mais importante, du bas-relief. Le personnage. une

jambe avancee, est vetu d'une tunique collante finissant a mi-cuisse. Ses chaus-

sures paraissent du type assyrien : on apergoit le quartier de la chaussure. qui

va en diagonale du tendon d'Achille a la face plantaire des doigts: un anneau

de soutien devait etre fixe aux doigts, tandis qu'un autre lien enserrait la che-

ville. De la main droite, le personnage. roi ou dicu, tient un instrument ter-

mine en forme de quatrefeuilles. La tide, de prolil, est tres mutilee; sa partie

superieure manque. II semble qu on apergoive la cavite oculaire tres eva.see

qui pouvait etre jadis inscrustee
;
en arriere. Toreillc haut placee. Ce ([ui

reste du nez donne Timpression d'un profil qui devait etre fortement aquilin.

La barbe du personnage est bien conservee ; elle ne commence pas au menton.

mais sous le menton et en arriime des joues, comme la portaient autrefois les

matelots. Elle est rendue par des stries rectilignes que terminent des petits

cercles simulant les boucles de la barbe. Cette interpretation est tres ditle-

0) J, L, Porter, Five years in Damascus, 2 vol., Londres, 18o,t, t. I, p. 382 et auiv.
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rente de celle de I’Assyrie. A ce point de Aue. le Louvre possMe un monu-

ment qui pout lui etre compare, C'est une figurine de terre cuite d'un petit

dieu, dont la barbe est rendue de memo fagon (‘b La provenance do cette tigu-

rine serait Lhypre au dire du vendeur: la Syrie est peut-etre sou veritable

lieu d’origino. Quelque mutilce que soil la figure de Salahiyeh. nous en tirons

I'impression d’un protil prognuthe, au nez accentue, au front plutot fuyant,

colui qu’attribuent auv Syriens les monuments egyptiens. Ce bas-relief, qui

pourrait dater du debut du [iremier millenaire, est un temoignage de fart

syrien qui nous echappe en grande partie jusqu'ici. Malgre la gaucherie et la

rudessc du style, c'est une ceuvre interessante ou Lon retrouve les principes

generaux de cet art mesopotamien auquel appartiennent les monuments hittites

et les monuments assyriens.

G. Co.NTENAU.

(*') L, Heuzey, a prc'pos du dicu Terpou, dans Revue d'Assyriologie, lY (1898), p. 67.

Salle de iravail de lv maiso.n Azlm a Damvs.



PATKHi: 1)!’ mOXAi: 1)K TAFAS

PAH

IIF.XK DrSSAUl)

La I'iclir* ronfrrM" dii [{auraii u a jainai^ (lFman(l<'‘ qiM‘ la stk‘iirit('' pour pro>-

p('‘rrr. poiinpiui. a r(‘puqui‘ roiiuiino. arcliit(M*t(‘^ syrinis out trouvi* a

•.*) (MiiploN or a('[i\ (_‘n]Fiit on (‘oii^tnii>aiit co> luaisons. t(‘niples. tlnnitro^. colon-

ihoh'S. pni^ avin* la dn [lays ot 1 ap[)ar(‘il a joint vif. sans nior-

tier, grou[H‘ riMiianpiahlc d oditira^s dont la ^olidite a rdsi>tc a tout(‘s l<^s cau-

^(‘s do dc^lrindion r\ ([uc Ic marquis do Vo^iic a si l)irn <diidi(‘s (pic la mi-ision

aim'‘ricaiiH‘ do Priiiooton n*a (Oi (pi’a oordiriiKo* ot a ('d<‘iidro ^(‘s roodnoidio.

La p(dit(,‘ l)uuri;‘ad(‘ do Tafa^. ({ui ii'ost pas inouiiruio dis arclu'oL^guos

an nord jIo Dor a f Adraai, a foiirni roooinmont uno [)atdn‘ a inaindn*, on hrou/o.

dVq)oqu(‘ roinaiiio. ALL. do Loroy. directinii* do Llrrstitut I’ranoais daiadioo-

logii‘ ot d art jnuMdinaii>, on a vu ininiediatoment I'intoi-ot (A il l a fait ontror

an inusiW' qndl oonstitiio a Dainas dans cotte iiiaisou A/ann quo M. Contonaii

viont do pia‘S(‘id(‘r a nos Ladour^.

L uhjot a soutfort do l oxvdation ot lo iiianeho s’estdiUarho do la <*oapollo

dont lo diainotro luosuro n in. 21
, tiuidis quo la longnour du inancho ot d(»

0 in. 17. La planoin' LIN iiqn-odnit los pliotograpluos ([in* nous dovons a Lohli-

goanoo do M. de f.orey: uno \iio do la patoro et d(* son inarndn*. dotaidnVs Liin

do Laiitia*. ot iiin‘ vuo de dolail do la scoin* iiguroo an o(Mitro do la [latoro.

An pn‘ini(‘r aspect, il sornbh* ([in* Lon soit on jn*(‘son(*o d urn* (ouvro o<,*oidon-

talo iniport(‘e eri Syrio: nous verrons (pi'il iiVn o^t rioi : la dbcuratioii do cotto

patoro o>t d(‘ ooiicoption ot do travail iiidigbiios.

LAistoiisilo, iiotainnient li* inanche carnndiL sii tmaninant par uno tdti* do

lion, ost du t\])o classiipio. La pali'u'o a inanclio huri/ontal diffbrait du vase a

A) SciiUMALijEK, Zeilsrhrifl d. d, Pnl.-Ve- dr curresj). iielltdtique, lK97.p. 30; Cleumont-
reoiA-, XX, p. :21T; rf [>. 167 ; du mcm(\ Acros* Ga>>e\l', HemeJ d'nrrh. or,. 1. \\ ed et

the Jordan, p. “210 et suiv. : Foa&ey, JJullelin 296: ViHoLLEALD, syrifi, l92i, p. 52,
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niancho vi'rtical — (i^l 1(‘ ^i!n[uiliuu oil cxalhus — (MI (•(' ([u iOli' in* MM vait

jias ;i [)uisr‘r Ir* li((iii(l(* uii va^^i^ (lualria on ciMtanM, inai> (iiToii 1*\ vrr-

^ail an nioviMi i! imr crnrln^ a Imm* on oMiorhoi'. Poui* iin |ki> ^ortir <lo S\ri(‘.

r <*(.‘ ([nr inontn' li‘ l)ns-i*(‘lirt‘ d r|MK|n(* roinaiiu' ron>rrv('‘ an Alnxd' dr

L)('yronlli (d nM-rnuiKnil [)n!)li(* par M. Virolloand f.a patrrr a inanidir ([n(‘

tirnt la srrvanir dans la main j^amdu^ a >rrvi d'ahord a naa'voir li? li(|nid(‘

(|U(‘ contonail romoidioi' hnine [)ar la main droitr. piii:? a 1(‘ vcnxn’ dans ]{^

canthare ([ur la (hdnnte, rrprr>(mUM‘ snr son lit. iMrvi* dans la main droitr. Par

CO moymi. on so rrndait assr/> hiim rom[»tr dr la ([nantit('‘ dr ^in ([iir I on vrr*

sail dans li^ cantliai*r. Si on I rvalnait rn ryathrs (j (‘>t ([n(‘ rrt instrument.

(1 usaue [dus ancirn. (dait d(‘V(‘nn nni‘ unitt' dr mrsurr. mais rrla nr AOiit pas

diri' qnr Ton ulilisait tonjoni*s a rrt (dirt rustimsile dit rjjathas,

Dans Ir rrrn\ d(‘ notrr [latrri' rst li^^auvr nnr sn'mr dont nous rn‘ connais-

sons [)as d analognr. Dr\anl nnr rolonin^ suianuntid' d une statmdtr (tr

Priape an di'^sinpiilihre cara(d(A’isti({nr. un lion }>osr la patt(‘ anti^rirure

pauclir snr un ohjrt (jiu^ nous ('s.saim’ons dr d('d(n*minrr. tandis que la

pattr antrrirurr droitr (‘st trndnr v(‘rs nn joinmr d(‘ donblr flute ([iii s a^itr

(levant ranimal. Eu iindin' tenqo, Ir lion tourin' la l('d(‘ ^rrs une Irmine ([ui.

debont. la poitrinr dtAi'diK', jmn' dn tyinpaiinm, Dn moins rst-rr ainsi que

nous intinqindons 1 obj(d pmi di^tiin t ((u ('lb' ti(mt a di'iix mains. La }>ose du

jourur dr donbI(' flnt(' rvo(]U(‘ 1 usai^e dn scalxdlnm. iustrnmrnl d arrompa-

i^mmirnt, romim' on Ir \oit pour \o mnsirirn. [)ortant \o nunur roslninr, snr

nnr mosai'qiK' du \ali(Mn 'b Mais si b' srabrllnm ('\i'-t(‘ i(d. r rst sous la patti'

dn lion.

Sommrs-nons (mi pia.^si'ina' (Fun sinqib^ montrmir d animaux, d uni' dan-

srusr (d ddin lion, on bii'ii la sr(''nr a-l-('lb' (jnrbpir ra[quud avi'r Ir rnltr ?

Lrs ti'xtes. Irs monnaii's ('t Irs moniimenis att(‘st('nt qu rn S\rir, Ir lion

rtait en rrlatii^ni rtroiti' aM^r la divinit(L notaumn'ut avrc la did'ssr svrirnnr

Atargatis^^b l^e Louvih' [lossrdr, [)rov('nant du llanraii, inn* statnrttr rrrtai-

ni'inriit dr fabriralion lo(‘ab'. mais plus anrii'iiin* qnr la pati're dr Tafas, qni

r' Syria, 1924, p. 119 et pi. XXXIII,

E. PoTTiER, dans Saglio. Dirt, des Anti-

(;[(iites, s. Cyathas,

0' Figure reprodiiite dans SvGrao-PoTroai.

Dirt, des Aiitiquites, fig. 6142 ; voir aussi

fig. oo04.

Voir Xotes dr MythoJogie syrienne.

p. 46 et suiv.; p. So et suiv.
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figure la deesse debout sur deux lions. Yous ne Aoulons pas rappeler les nom-

breux inorceaux sculptes do la ineme region oii paralt le lion (fig. 1); nous

nous conlenterons dosignalerla cu-

ri(‘use statue d’hoinino provenant do

Yedjran (sud du Ledja i et actuelle-

ment an musee de Souweida ( Haii-

raiiV D'apivs b's analogies fournies

par rfgypte, le jiersonnage qui porte

unc pean de lion sur le bras gauche

ffig. 2) ne pent etre qu'un prbtre.

Fig. 1. — Muste de ^?onucida. vraiseniblableinent de la deessse

svrienne.

Opendant la pati'i’e ne montre ni .sanctuaire. ni personnages religieux. L'aii-

letequi s’essoulTle ajouer de la double flute n'a rien d un pretre: le costume

suffirait a le prouver. Le lieu de la scene n est caracterise que par la colonne por-

tant I'image de Priape et on pourrait penser qu’il s’agit d’une exhibition fo-

raine : le lion aurait ete dresse. au son de la musique, a mettre la patte sur le

scabellum. Nous aurions la, pris sur le a if, une representation de ces jon-

gleurs syriens prises pour leurs talents, mais non [loint pour leurs mmurs.

A la reflexion, cette solution ne nou> satisfait pas. S’il

s’agissait d’un singe on d'un ours, la banaliti' du sujet repon-

drait au terrc-a-terre de fexplication. Mais un lion ! L’inArai-

semblance de la scene nous transporte dans le doniaine de la

fiction. Meme un sacrifice a Priape serait une explication insuf-

fisante. 11 nous faut trouver une fable, sinon un inytlie. N'oici

celle que nous proposons de reconstituer d'apres la patere de

Tafas.

Quel est le role du scabellum;’ De ry tinner fair de musique

ou la danse. Or, c’est precisement le role du tympanum. Les

deux instruments s'exchient fun fautre. Place comme arbitre

entre les deux musiciens, le lion pose la patte sur le scabellum,

c’est-a-dire impose silence a cet instrument, tandis qu'il tourne

aA'ec faveur la tote vers le tympanum. .Suivant f expression semifique, la Upn-

pani^tria trouve grace aux yeux de fanimal, tandis (jue le joueur de double
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nule,prive du s^cabellum, s acharne a baltre la niesure avec le pied. Eri inoiiis

dramatiqae, nous aurious la un pendant a la lutte entre Apollon et Mars\as;

ici se marquerait le trioinphe da t\iupaiuiin — vieil instrument national des

Syriens — sur le seabellum, cette crecelle iinportee d'Occidont.

Mais le role d’arbitre. tenu par le lion, ne pent s'expliquer qiie si cet

animal est le representant de la diviuite. mi Pespece ladeesse syrienne, et il en

resulte que la scene liguree metlait on evidence la predilection quo la deess(‘

gardait pour le tympanum, au point qu'on la representait souvent tenant elle-

meme cet instruimmt Nous savons par le traite Sur la deesse Sfjrienne qu'on

immolait a la deesse en cliantant, en iouant de la flute et des crotales^^'. 11

faut certainement ajouter le t\mpauum a ces iustruiiieiits, cai* Lucien le ineii-

tioiine comme accompagnarit la flute a Poccasioii d’autres ceremonies a Hiera-

polis

La patere de Tafas nous montre que Lintroduction tardive du scabellum

ne fut pas accueillie avec faveur par les pretres syriens attaches au culte

(PAtargatis. et nous avons la uii teiiioignage non equivoiiue de la resistance des

cultes indigenes a Padoptioii des modes grecques et roiiiaine^^. Lela expliqm^

que lorsque. au cours du m* siecle de notre ere, Part grec eut perdu son

intransigeance classiijue. les formes orientales du culte reparurent comme si

elles iPavaient pas subi de cliaugmuent notable.

Si notre interpretation est exacte. ilen resulte encore (jue la [)atere de Tafas

est de fabrication locale — ce que souligne le dih’or en epi (pii (‘utoure la

scene tiguree et (}u‘on retroiive sur des objets en metal fal)ri([ues mi Syrie

comme le vase cliretieii en argent de lloins^^’' — (R qu’elle a ete deposee

comme ex-voto dans un temple de la deesse syrieune.

Rkxk Dissacd,

O' Sur rorigiiie orientale et tres aneieuue

du tympanum, voir Avezou, dans Svglio-

PoTTiEH, Diet, des Antiqiiites^ s. v.

O' Sur les moiinaies uotainment,voir nos AV
tes de Myth.syrienne, p, 98

;
Lucien, Dedea syra.,

^ 15 : AEOVTc; vac u’V xai C/t-*

O' Lucien, 1 . c., § *44.

0' Ibid., g 50.

O' Louvre. Don Durighello. Voir Ch. Diehl,

Syria, 19’21, pL XII et XUl.
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PAR

G\STON WIET

Lcs pago> suivaiilos ^oiit cunsacroes a ranaKso do corlaines inscriptions

arabes i[it«'‘rt‘<saiit la S\iio. (jui out A*to pnblit'‘Os au cour^ do co> dornieros

aiinoi^s. t(*\t(‘N, dispi‘rs(‘^ dans divers [joriodiquos, ^Tignoront a dtre cori-

frontbs dans uiii‘ idudo d'onscinblo. d(vslin(*o a fournir dos niatbriaux a This-

toire dos institnlioiis innsulinarios. Sui\ant(‘-(piin/o docnnnnjts nonvoaux ont

accni un doinaino dbja l iclnv bion ({Lie l'(^x[)loratioa nudliodiijLK^ (mi soil tuute

rbcento : ainsi, Tactivo ini[)ulsioii dtjnnbo par Max Van Ibnrlioni a I bpigrapliio

arabo porto s(?s fruits.

La ivpartitiun gbographi(jni‘ d(‘ cos inscri[)tions liistoriijiios ost la sui-

Aanto^^' : b^xti^s do Ballxdv ot 24 do la citadoll(‘ d(‘ iJanias ont 6l(‘ [mbli(.^s

parM, Sol){*rnlioiin \an Boirlioiii avait doiiiH'‘ lo toxlo d nno inscri[)tion du

Ijarani iribdjron oil 1(‘ IL Jaiisson a on IdnMiroiiso fnrtiiiu^ d(‘ db(*onvrir

qnatre nonvoaux et iinportants docuinonts M. Maviu*. annoinjant pour un

avonir procliain hi [uiblication intcgralo dos inscriptions do Ga/.a,a ('dudi(‘ trois

Qnatre i ii^criptioio de Palniyo' out etr

analy^ees par M. Huart. niais ](‘ te\t<* n'en a

pas encore ete publie (cA. (Ajin[A. renA. Acad,

laser.
y 19:23, p. •23'2-233'.

.Je n’ai pu me procurer IJir Ins'diriftm dcr

.Most lice von Hints, de M. Sdberidiehn, in

Feslsclu'ift :u Leimian’i-lianpls hU. i icbnrlsinij

(Vienne, 1921).

Dans sa magiiitiqiie Enqueie mix pays du

Levant (I, p. 2f-8>, Maurice Barren signale, a

Qadmus, line inscription qne je crois iinblite,

qui pourrait ('dre toutefois ITiiNcription du

chateau du Kalif, pul dice par Van Berchein

(Ep. d. Assassins^ Jo urn. as., 1897. 1, p. 488).

Baalbek in islamischer Zeit, tir. a part de

Banlbel, Ertjehnisse der Aas<jrabmujen and i n-

tersLirhangen in den Jahren ISipf bis VXEj.

vol. Ill, Berlin, 1922 cite Baalbek).

— Die Inschriften der Zitadelle von Da-

maskas. Der Islam. Xlt. p. 1-28 (cite Cit.

Danias) : it y a bien 2.3 nnmeros, mais la pu-

blication du 18 a ete ajournee.

d' La chnii'e de la mosipiee d'Hebron, in

Eeslschrifl Sachau, p. 298 et seq.

Trois inscriptions arabes, inhliles. du Ha-

ram d'Hebron, accompagnees dun commen-
taire geographique du 0. Abel, Hev. biblique,

1923, p. 8d-9b (cite Hebron, 1). — Disrriptions

coujiipies de la citaire du martyr al-Husayn,

Dev. biblique. 1923, p. 37d-o97 (cite //ebron, 11).
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textes de cette ville Les localites Je Baisaii, Qara, Aqraba, oat procure cha-

cune une inscription : nous en devons Telude au P. Jaussen et a M. Giron^^b

En outre, M. Migeon a public une inscription mobilicre qui interesse Hama^b

Je donnerai plus loin ce que j'ai pu dcchiffrer d'une inscription dc llarran,

dont M. Creswell m’a aimableinent envo}e une photographic, et celle qui

se trcruve sur une boite du Musee du Louvre, au noin d\in gouverneur gtmeral

de la province d’Alep, d‘aprcs un dessin que je dois a Taimable obligeance

de M. Dussaud.

Ces soixante-quinze inscriptions s'etendent de Pepoque fatiniide (2) a

Tepoque ottoinane (I), mais, a part deux textes au nom de Zanki et de son fils

Xur-el-din, et quelques ayyoubides (^12), la grande majorite nous reporte a

radininistration des Mamlouks (28 des Bahrides et 30 des Circassiens).

Si Petude qu'on pent en faire du point de vue chronologique n’est pas a

dedaigner, Pinteret que presente la luatiere de ces inscriptions est toutefuis

superieur. La citadelle de Daiiias et la ville de Balbek procurent une ample

inoisson de decrets mamlouks, ainsi ([ue des textes de construction depuis Nur

el-din jusqu’a la fin de la dynastie circassienne, concernant des edifices mili-

taires : c’est Pislam guerrier et administratif. Dans le llaram dTlebron Pon va

trouver des prcmccupatioiis plus pacifiques : un geste de piete chiite et des

ceuvres aumonieres en faveur du sanctuaire d'Abraham et des prderins qui le

visitent.

1. — Inscriptions du Haram d Hebron,

Sauvaire et Van Bercliem avaient fait connaitre (juelques textes de

cette ville, mais peu d Europeens jusqu

l*' Arabic inscriptions of Gaza, Journ. of the

Palestine Or, Society, 1923, p. 69-78.

< -) Inscription arabe da Kfuin al-A lunar d

Beisdn,BalL de rinst. Franc., XXII, p. 99-103.

0) A/otes epigraphuiues, Journ, as,, 1922 1,

p 76-81. — Au cours du ineme article, M, Gi

roil a publi6 trois textes fuiieraires des pre-

miers siecles de Thegire (p. 71-71)).

flinia de Syrie, Syria, II, p. 4-3.

ici avaient pu peneti‘er dans le llaram.

Dk Llynks, Toy. d'ey ploration d la mer

Morte, p. 183-197. On trouvera la treize

textes, et uotamuient ceux qui sont signales

dans G, 1. X., Eijypte, I. p. 1(30, n. 2, 222, 221,

223.

Sept iiouveaux textes sont publics dans

Vi.NCENTet Magk.w, Hebron.

Ar.Inschr. aus Syrien, Zeilsch.d.deatscli,

PaL-]er., XIX, p. 111-112.

28— \ .
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C’esl iraprrs iiiie i)hotogi‘aphie (|ue \'au Berchi‘iii avail pul>liiA en 1913,

une inscription de la chaire Jo la inosquoe d'ilebron, ou plutot do la cliairedu

niausoloe constriiit a Ascalon pour la tele do Husain, le mart\r de Karbala.

Ce texte, an noin du califo Alii^tansir ot de son tout-puissant niinistre Badr

Janiali, date do 48 i. relate cotlo fondation d’une facou exprosse : « pour le

mausuloe .>acrc dans la place I’runtiere d’Ascaluii Miijir (d-dia a expose com-

inont ce miNhar h\l trauspurte a Hebron par ordre de Suladiii. lors({ue celui-ci

fit dtunaiitoler Ascalon, eii clia'ban 387 soptembre 1211 Les litres de Badr

et du calife sontconnus ; ilssont, notainniont, semblables a coax qui devaieiit

etre graves un an plus tard, tm Kgvpto, dans 1‘ile de Kauda, sur la mosquee du

Ailoinetre ' "b

Apres des pcnapetic'^ 9^ nous conte sans luauAaise liuineur. le P. .laussen

a pu estamper et photographier un autre loxto. plus long et plus important,

gravi* sur cette chaire» (A dont Van Bercbem n’avait pu eonnaitre (|u*une

tuute petite partio. 11 a Ohtainpe.iUi outj e. trois auti-es texles d'epoques ay\ou-

bide et inamloulve, (|ui, eux, appartieninnit an Harain d‘Hebron, dont iK nous

eiiuiiieront lt‘S rovenus.

Nous devons (Hre reconnaissants au P. Janssen (Tavoir fait eonnaitre avec

une extreme diligence ce> inscriptions lemarquables, dont il a doninb [Jour

deux lout au uioins, d’excellenles reproductions. Avec une moebeslie dont

remin(uil auteur des Coutiiniesdes Arahes de }Joah[)on\'d[l se passei*. le P. Jausseii

a bien voulu reconnaitia^ dans une lettre particulieia.^ b^s erreurs d un dechif-

froment hatif. J'ajouterai que le deuxicine text(^ au nom de Badr est particu-

lierement difticile et (jue, si je ne m’abus(‘. c ost la le [)remi(u* (*ssai epigra-

pbiqii(‘ du savant dominicain. Avoi* luie coiirtoisie dont j(‘ lui sais un gre

infini, 1(‘ P, Janssen, inis au courant de la preseute cdiide, s'empressa de

in’envoyer des photographies, qui nPont perniis de proposer de nouvelles

lectures. Uu31 trouve ici rexprossion de nies sinca'^res reniorciements !

(C Gf. Muiu El-Oin. \v. Sanvaire, p. 16,^214. nouveau par le P, Vincent {flehron, p. 222)el

— Van Bercheiii trouve la chose iuvrai>eui- par Ic P. Jau'^sen {Hebron, U, p. 579).

hlable. Avec le P. Vincent {Hebron, p. 192, q j E[jypte. 1, n 59, ou il importt* «h‘

242 et sq.), je ne crois pas le reiisei^nement . 71 -^ ^ ctirriger ^<3 en
Uenue de valeur. — Ce texte a tde public a
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1. Seconde iNSEiuprioN wv MiNBAu (^HehroH

.

11. n* 2). — Lottr inscription, on

coufiqiio rioLU'i, so dtA'onh' on douzo lignos sur montants do la porto (d sur

los doux cdtos do la (diairo Lo doolnllVoinont suivaiil a eto fait a la loupe,

pour li‘S llanos 1-4 sui* la plaindio XX\ 1 do \ iNCExr ot Mackav, HvbroH. ot pour

1('S lignos sur do bonnes ])h(^>togra[)hios. laissant uno laoune vers lo pre-

inior tiois d(‘ la ligno b. 11 subsisto enooro ([uobjues pa>sagos douteux
:
je

oonsorve les looons du P. Janssen, ino bornaut a 1(‘S souliguor.

lij Jf- J 2 .A V A.0
1

O'

A' 1 j G .'J
'

L> ^

bJ
^ 1 £- ft Lv>, ,> I4-U' (

O )
^,1 .uv l:\y

J a'' J xJa:':Z'\ ^ ^ '

^ ..
^^Jc.

A..I]' 4^^' < ' JU' AiJ i4) '6: <L^

* 4. ^ ^ AIjlAxi
W'.. ^ .. - ^ jV'

r>) j^LJl [i ( () )
. .~aj 1:^.1..!^ J

^

. (.’i)

O' Sur la (Hspositioii ae> ligne^, rf. Hebron,

11, p. ot pi. x-xi.

O' Gaoho sous uiio laiuo de for.

O) Ea ooiifiisioii ontro lt‘ et les lottres

Ja., ^ o>t (^xtreniomoiU l'ro([uente, memo eii

apigraphio
;
on eii Iroiivera uu autre exemph'

(Ians riuseriptioii '^uivaiite (of.M vqhizi. ed. de

riiist. frauo., Ill, p. 10, n. T). 'd±2: Joiirn. as..

nShO, 11. p. 1G‘J
;
1901, 11, p- 88: Glmuiont-

GA^^^:AU, H. A. 0.. VI, p. 370
;
Va> Heuculm,

Hp. ((. ataf)eks de Dainas. Flor. M. de 1 0(jiie.

j). HS; eeril sur uuiiiiabar fatimide

au Mont Sin.u : Moiut/ fieitr. (Resell. d.Si-

naikloslers, Afdiaml /\o/k pr. .l/c, d. is$
,

Pfdl.-hisi. /\/., 1018, pi. 1 et p. ?)0 ; Monuz,

Dcr SinaikiiU, \bhand K. Gcs. d IWss. z.Got-

iinpen. \. Folg., W 1, p. 01'.

Jo niesuis borne a verifier une lecture de

Van Berehem.

0^ Le P. Janssen lit et voit dans Valif

la (iueu(‘ d'uii rd fleuri : la comparaison avec

les autn‘s rd m’empoche d’en voir un ici.

D'ailleurs, je suis ameno a eroire que la

ligue t e^t uno repetition de la ligne 5 et

des proniiers mots de la ligne 0. II faut alors

supposer f{ue le scul[d(‘ur a suivi Pordre l-'i-

3-o-G, etc., puis qu’on 1 a prie d'encadrer I’ins-

cription n' 1, d’ou la ligne i voir Hebron. \\,

pi. X. fig. 3).

Ge pluriel se retrouve dans d'autres do*
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ijc. j--' ti 'I jvAyU-^ sljLa j*.U. <u^
9^ ~

fr

{^ L’a^j l‘Vj^ ^ j^mi Hint] t^)

I (^_A-w 1 AaJI aJ'LIjIj <jL1 i^j A^lc- aAI^

1^ jA^ ( (S
) islp^

( / ) ^sLlaS (^J3^ ^L«V1

^ ^Aibj A^liU jV^Vj 4j>^L A.J|^ A^ll ^

e5 l/V'^ ^ C/^J -’4-^1

<) ^m* ^J|
A^i JsLoj ^^^fl>r.7...4 '

^jjujuil

(^10) d-Uj aJjL^ ^ I^Lq (^9)

aJU ^U>- A.U1 isL'^ U ^ J& (3^’lj Uc^

^uvi \^ jy^\3 L* (jJii-j

J>UJ1 ^*^1 ^ A^Ul Ap-L^ Lj| JUr aJ^ <4Mc.i

pC^ A^ A.U1 JiJj (12) aJJI VI (J_5 ^\j (11)

(Yf^ (> 'v, j! L»4^1j ^ JaI JS-^b JcS'

U jsjUxj <^'U. j ^.kJlj ‘^_,J:.^J <uA*r ^V1 ^_^Jlj -dlL ^ Jt

~j'j
l^--’
^ ti »t2Ji jl^ AjJ^l |3) (??) <p.b>i,

(1 Louange a Dieu seul. qiii ii'a pas d'associe ! Mahomet est l envoye de Dieu et Ali
esl son ami

;
qiie Dieu lour accorde sa benediction ainsi qu’a leurs purs descendants!

Gloire a Gelui qui a maintenu Y i a nos maitres les imams leur lignage comme une gloire
et comme un etendard a deployer, ct qui s'est manifeste en lout temps par des miracles
et des signes, dislinguant (2i ceu\ qui s'en montraient dignes (?j d'unc fuveur et dune
grace considerables. C’est un de Ses prodiges que d avoir fait paraiire le chef de notre

cuments fatimides iQalqachandi, X, p. 96, ^16.

408).

Voir des expressions presque semblables

dans un arrete ayyouhide, qui, par une cu-

rieuse coincidence, concerue un prefet d'As-

calon Qal(,) vcHANoi, XI, p. 63 1.

(2' La lecture de ces deux mots me semble

invraisemblable et aboutit a une traduction

alambiquee, « labondaiice de son goiiver-

neur » : sans compter que Jladr n’e>t iiulle

part appele wdU, que le pronom affixe mas-

culin se rapporterait a Mustansir
; or, wall ap-

pelle un nom de localite, Enfin, il faut iri un
verbe pour eomprendro le reste de la phrase
et pour expliquer abd, car si abd et abi per-
mutent avec facilite en epigraphie, I’accusatif
abii. pour abd. est bien rare. D'autre part, la

la premiere lettre n'est pas un ddl, maisun rd.

J’avais pense tout d abord a "t-Ul Jjjj, mais
le sens ne serait guere satisfai-ant.

YjTres douteux, car on attend aJI .,^1:2>l.L,
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seigneur rimam, le martyr, Abu (3) 'Abd-AUah cl-Husain, fils de 'APi, fils d’Abu Talib,

— que Dieu lui accorde sa benediction, ainsi qif a son aieul, a son pere et a leur famille

!

— a Ascalon, en un lieu on le cachaient les impies — (jue Dieu les maudisse ! — pour

dissimuler sa lumiere, que Dieu avait promise comme signe de Papparition de cette

tete
. Que la malediction de Dieu s’etende sur les impies ! Dieu... (5i ...des demeures des

heretiques, et la fait apparaitre aujourd'hui par hoiineur 6) pour ses bienheureux amis,

(dargissant ainsi la poitrine de ses partisans, ks croya[its, dont II connait les pures inten-

tions dans les domaines de la fidelite et de la religion... Dieu a fait la grace [?]) au ser-

viteur de notre inaitre et seigneur Ma'add Abu famim, Timain el-Mustansir billah,

prince des croyanis, — que Dieu lui accorde sa benediction ainsi qu a ses ancetres et

descendants, les purs 1 — le tres bant seigneur, I'emir des armees, le glaive derislam,le

defenseur de rimarn, le protecteur des juges 7 ) des musulmans et le directeur des mis-

sionnaires des crovants, AbiVl-Najm 8) Badr el-Mustansiri, de faire apparaitre (cette tete)

pendant le temps de son autorite. (Celui-ci) la lit retirer de sa place, lui donna des mar-

ques particulirres de veneration et honora son 11 donna I’ordre d’exeenter

cette chaire pour le sanctuaire sacre qu’il avait fonde, et il enterra cette tete, dans fen-

droit le plus noble de ce sanctuaire, pour servir de qihla a femir, de benediction a ceu\

dont la priere sera agrt'ee, ddntercesseur en faveur de ceux qui solliciteront sa mediation

el en faveur des pelerins. 11 a fait batir ce monument) de la base au faite et a achete

pour lui des proprietes, dont il affecta, par une fondation (Oi, les revenus a son entre-

tien, a ses gardiens (da son ornementation, ( 10 1 pour le present et pour favenir, jusqu’au

jour on Dieu luTitera de la lerre et de ceux qui fhabitent ^ car II est le meilleur des

heriliers -
. Il de[)ensa pour tout cela la fortune cjue Dieu lui avait abondamment

accordee et dont il pouvait E‘gitimement disposer, et le plus pur de ses biens propres,

dans le desirde %oirla face de Dieu, dans la recherche de Sa recompense et dans la pour-

suite de Son bon plaisir, pour rendre public fhonneur de cet imam et deployer ses tden-

dards,conformement a la parole du Trd's-IIaut (-^ : Seul batit les temples de Dieucelui

qui croit en Lui et au dernier jour, accomplit la priere, (Il
j
paie la dime et ne craint que

Dieu ». (12) Le Prophete, — ([ue Dieu lui accorde Sa benediction !
— a dit : « J’ai laisse

parmi vous deux legs precieux, le livre de Dieu et ma posteriteS les gens de ma famille.

En verite (livre et postt^^ritc) ne se separeront pas plus que ces deux(doigts juseju a leur

arrivee pres de mon bassin. )) Quiconque croit en Dieu et au dernier jour ‘)a done le

devoir de trailer (ce sanctuaire) avec consideration et honneur, de \eillcr a ses interets

de restaurer au moment voulu ce qui exigera reparation i?). et de le purifier. La confec-

tion de cette chaire a eu lieu en fan 484 1091,

Allusion a bora/u XIX, il.

Allusion il Cornu, XXI, 89.

Coran, IX. 18.

O' G'est une partie du verset coranique cite

daIl^ la note precedciite. Cette periphrase, ([ui

sert iiaturellemeiit adesigner le^ bons (*royaiits

et qn’on lit dans les fyidilU (Ibn IIanbai., 11,

p. 174, tlGT, 269, 321 . Ill, p. 76, 93, 339 ; IV,

p. lOS; V, p. 69. 78, 261, 412. VI, p. 286,

2M7, 3ii-326, 38i, 383, 426), se retrouve dans

les documents officiels et eu epigraphie (Q\l-

OACUAM)!, I, I'"'' cd., p. 143
;
G. LA., Eijypie,

1, 2i7 : S\lvauo , Descr, de Danins, fourn,

fis., 189i, 11, p. 306).
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Los laounos et les obscuritos (|uo laissent subsistor quolqiios lectures doii-

teuses. ae coinproaiettent pas I'esseatiel de ce ducuaieat de premier ordre. II

pent etre coiapare a certaiaes maaifestatioas epigraplii([ues des Ghiitas de

Bagdad. qu(‘ les rdironiqaes aous foat coaaaitre et (jui fureat }>arfui^ {das

agressives coatre 1(‘ suaaisaie quo ae l est celle de Badr Janaili. Lae d'eatre

elles est ty[)iqu(‘ (d illa^tre ee (ju’aa durtriaaii*e cliiite veaait dbk*rire quel-

([ae^ aara‘e.s auparavaat : « La foi ea Uieu iaiplique le reaieaient de ses ad-

V(‘j*sair(‘s^^b » Ln dbl Pbi, le Buuyide Mu’iz/ el-daula fitecrire le textesuivant

sur li‘s mars de certaiaes aios(juees de Bagdad : Que Dieu auiudisse

Alu'iiwiya. fils (TAlia Saf}an ! QiTIl auiudisse coax qai cat frustre Fatima (b‘

Fadak . eeux qiii se soat u[)[)u^(k a Feasc^vidisseaieat d eLHasan daas le

caveau de soa graad-pere, eeux qiii oat exile Abu Dharr el-Gifari, eiaix qui

oat eliaiiae el- Abbas da Goaseil ! » Ces inscriptions ayaat ete etiacees

diiraat la nuit. le vi/ii* Muhallabi conseilla a son maitre de ae pas les retablir

dans lear integralit^L auiis de s en tenir aux parole^ suivaates, auxquelles on

a’ajoaterait que le noai de Mu awiya : << Que Dieu maudi>se cmix (pii se scat

montres iajastes (‘avers la famille de I'Eavoye tb* Dimi ! » G'etait done

devenu uae tradition, eliez les Ghiiti‘s. d appliqaer aux Sunnites ces mots,

qu‘on rencontia^ dans le Goran Alhfh '(da l-Zal'mihu et qu'on lit dans

rinseri[)tion de Badr(L iij.

L ost egaleiuent an favre saint (pi'est i‘mprunt(d‘ Fidee {WHanjir la jfoitriar

des eroyaats (1. i (d b). elielu‘ friMpieat dan>> la litterature arabeub

L(^ verset eoraaiqiu' ilX, LS)^ (‘it(‘ daa^ les ligi]('s |i)-i 1. retrouvi* dans

presfpie ton?? bes te\t(CN d(‘ eoastruetion : il (‘tait soiiviuit iitilix* pai* les [)r(*di-

C (If. (loLD/niKK, DiKjiur (Ir rhhmi, Irvul

Ariii. p. 171. laa,

Sur crttf' (jue>tion,

p. lUi-lIi* Aittmli, a, p. ()S(i r( >.(*((

O' 11 s’agil du OoiL^cil de> Siv, cliargf'* df* dr-

signer le succes^eur de A’mar.

Cf. Abud-Fid.i, ii. a. 351 ; Maqki/i, II.

p. 35S.

I'd Cornn, Vli, i'2 ; XI. 21.

'•d Coran, VI. 125: XX, 2(> . XXXIX, 23 ;

XiUN , I
,
el. luN H\>b m., I, p. 30, 4.S . V, [». IS!)

.

Goldziher. Doijme, p. 71.

(71'. /k'j I LUST! 1 > . lUnfr, (irsrh. a.

Maniluli
. p. 02; (J u n\(,u v\ ui. VII, p. 51, .35,

5S, 01, S5, 1)3, lOa, 120, 1 45, 23S
; VIII, p.OT,

HW, 110, 152, 23V 2.30, 23<S, 324. 34'): IX, p. 2!>,

82, !)!), 103,283, 290,340; X. p. lOV 127, 134,

138, 177, 209, 285, 2!l3, 373, 384, 403, 445,

462; Xl p. 19. 42, 05, 312, 317, 3S0, 405.

42J; Xll, p. 400: XII], p. 50, (10 175,214;

XlV, p. 90, !)7, 176 : M\oHi/i, rd, In^l. fr.,

I\. [). 27!), SL\i.ri. Ilntfti rl-ina hadara

.

II,

p. l8, 23.
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(.‘atours loi\s <le l iiiauj^uratiuii d ime mOi?(juee d(‘S :>avaats iimsuluiaiis mo-

derao'^ s'exiTcent encore a en eoinposer des eonimentaires

Le hraUth cit^* an coinineneeinent de la derniere ligne est hien connu. On

le Innive notaininent dans b* Musnad dTbn l.lanbal, ([iii le cite >i\fois, a\ee

des variantes (jiii nbai modilient [las la sii^nitieatiori geiierale. Les garanls en

^oiil Zaid ibii Thabit et Abii Sa id el-Khudri. et e'e^t a ce dernier ({iTe^t eni-

[inintee la version suivaide, dans la([uelle j'ai gronpe les variantes princi-

pales'^' : <( Je laissi^ panni vou^ ileiix chores pr<‘eieu>es, I nne plus inipurtante

(jue l‘aLitre‘ : le livre de Uieu. litui (}ui s‘et(Mid dn eiel a la tei‘re : et ina d(‘^-

eeiidance, les gens de ina fainille I.e iJien bon, oinniseiiuit, ni*a intnrnu^

qu'elles ne ^e separeraient plus a\aiit ile parvenir a mon bassiii. » Telle e^t la

tonne ehiite dTine [>artie du diseours t[ui‘ Ton met dans la bouche de Malioniet

a Ibieea^ion du Pelerinage d'adieu, et dont le Prophete donnait encore un

(UunnuMitaire aupre> du sunbolique idarig (b^ Ivlumun "'b On (‘stinie, bien

entendu, dan^ le camp suiiiiit«\ que Malimnet [u*()nou<;a abu*s des paroles bien

dilt'ereiites : « Je voiis ai lai>se deux cliosi^'*;. (jui ne vous egareront pas tant

(|ue vous vous
)

attaeherez : le livre de Dieu et la de son Pnqihete. ->

D'ailleiirs, b‘S Sunnites, a n(‘ ( onsidid'er ipie b^ S^ihih de Bukliaia, semlilent

insister surtout sur le livre de l)ieu. veritable testament de Mabomet ^^b Kii

tout cas, la \ersion ehiit(‘ du hudUh. ([ui n'ej^t pas la moius vraisemblable, tut

certainement la plus populaire : c'est eelle ([ue eitent les b'xicographes pour

illustrer la signification du mot tha^/aldNi ^'^^b et e’est a elle <[ue se riHere le

premiiu' ministre sunnite de plusiimrs souvi*rains ayyoubides, Hiva el-din Ibn

(d-Atbir '^’^b

O' Cf. C 1. X., Jt^rn.'^nleni, l. p. 'M)\, ii. ;*»

;

Aia KliiinL IV, p- 8.

Cl'. AlI pACiiv, kiiilul, IV, p. P2. — Son

uUli^utiou (Ians les pim‘s (U‘ chancelierit'

:

vcHAM)i, X, p. 72. liT, 253, 257; XI,

p ICO, 257 ; XIV, p. 3 ,3

01 Ih> Ill, [). li, 17, 20, 50; V,

p. 182, 180-100.

“ Ca'. Qvl(j

\

cu vM>i, XI, p. 248.

Dans la liUeraUire iU^s hwiifh, est

une \ariante employee par Malioiiiel pour fihl

hmli {cl IhN U\N»i\i., Hi. p. .{()
.

Cf. VCoLBi, Hist.. II, p. 12M25
Texte a IOn Hicham, trad, dans C^ktam,

Annnli, II, p. 307. — Cl. XIll,

p. 0; Jlchran, II, [). 5*)0

''^1 Bi (rad. I'r.. 111. p. 2i0, 532,

533.

‘0 Qmnus, 111, p. 332, Li^a/t. XIII, p. 03.

O \.L(j\(;n vNhi, X, p. 135. — Voir aiissi.

I). 125 sous la plume du Qadi el-Kadil, elian-

eeCu'r d'el-'Adid); et IX, [), 381
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Le sens Jo tiKtqahini ost ici on ploin accord avoo celui do la racine thaqaki

en general. On s’explique inoins i)ien, a jn'ion, (|uo dans J‘autros traditions

du Prophete, thaqaldni soil a traJuiro par hommes et (jmies d^ou le litre de

saijIfid ekthaqalain. Aoxiwk parfois a Malioinet

'

Le Propliote fit. ati cours do ses predi(*atioris, de laaintes allusions a son

bassin {hand), aupres duquol il atteiidra les croyants,qui ^iondront s'y desal-

torer avant d'ontror didiiiitiveiiiont au Paradis

L expression luituini s applique aux deux doigts, l iudex et le iiiajeur. Tres

frequento dans les liadtlh employee notainment par Maliuiiiet dans la tradi-

tion celebre sur la proximite do la lin du monde elle est parfois eommentee

par le traditioriniste. ce (jui w laisse aucune place au doute : et, eii meme

temps, le Prophete faisait signe avec ses deux doigts qu’il etendait^^^ >>.C\Hait,

d'ailleurs un geste assez familier de Mahomet

11 resulte. ensommo, (b* oett(‘ inscription, que la tote de Ilusaiii fut niiiacu-

leusement decouverte a Ascalon, ot ([u un sanctuaire fut cMlitie, avant 484,

puis(jue le inobilior porte cetlo date, pour conserxer cetto reliquo cliere aux

Cliiites. par les soins du vizir de Mustaiisir, Badr Jainali : rintcu*esse precise

que les frais ii’en furent pas supportes par le gouvernenient fatiniide, mais

qudl y consacra sa fortune personnel le.

La tete du martyr de Karbala, onlevee de sou corps suivant une habitude

dont Van Bercliem et le P. Jau>sen out note de nonibreux exeinples. fut

(0 Coran, LV, 31
;
Ibn IUnbvl, 11. p. il'l ;

III, p i, 1-26, 234; IV, p.296: V, p. 197, 133.

Blkiiabi, I, p. 431, 141; Lisnn, XIII, p 92;

Freitag, Lex.j s . v .

Qalqachandi, VII, p. 48 ; Xll, p. 259, 37U.

O' Cf. I BN Hanbal, I, p. 5, 106, 407, 423,

439, 433, 133 ;
II, p. 93, 300 ; III, p. 1, 18, 37,

62,440, I7I, 178, 224, 230,281, 321, 313, 381;

IV, p. 42. 131, 292, 313. 349, 331, 332, 419,

421, 424-426; V, p. 18, 30, 86, 88, 89, 111,

:i50, 273, 282, 333, 339, 390, 393; VI, p. 121,

410; Blkhari, 1, p. 604; II, p. 365; 111, p.

101, 115. 196, 197, IV, p 313-318, 471-473,

605; Q\BoACHAM)i, VIII, p. 100; XII, p. 367;

Alric, Paradis de Mahoniet, p. 30; G^L OEntoi-

Demombines, Instit. musalnianes, p. 62.

O' Cf. Ibn Hanbal, V. p. 250, 265, 333; VI,

p. 29 ; Mao BIZ I, ed. lust, fr., IV, p. 199, u, 9.

O' Cf. M\(,)Rizi, ed. lust, fr., IV. p. 199,

204; Ibn A.sakiu, III, p. 140, 144 ;
Ibn Hanbal,

111, p. 218. 223, 237, 273, 278, 283, 311, 319;
V, p. 92, 108, 124, 130, 131, 330, 333; Blmiari,

in. p. 193, 496, 627.

O' Cf. Ibn Hobal, III, p. 148
;
IV, p. 309;

V, p. 331, 338; Vl, p. 29; Bukhari, III, p. 495-

496, 627 ; IV, p. 296; Ibn Asnkir, IV, p. 196.

9 Cf. Ibn Hanbal, I, p. 16, 36, 43, 50, 51 ;

II. p. 11; IV. p. 36, 57 ; V, p. 71
;
Bukhari,

I. p. 224; III, p. 157, 625, 627.

0' La cfiaire de la mosqaee d'Hebron, loc.

cit. : Dilz, Churasanische Denknidler, p. 93-96.

flebron, II, p, 590-591.
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d'abord portee a Kufa, puis a Damas oil les auteurs signaleiit iin Maclthad el-

fidsE'.Solou Ma(}rizi, pendant le regno des Omeyyad(‘s. elle fut conservee eii

divers points de leur capitate, suivant Idiiimeur et la piete des califes : les Ab-

bassides la prirent, en mcune temps quTls devastaient les eimetieres de Dainas,

et (( Dieu soul salt ce (ju’ils en out fait ». II est done inutile de chercher un

texte nous relatant le transfer! de cettetete a Ascalon^* : d'apres les terines de

Pinscription, il y eut la un evimeinent soudain. tenant du miracbO-‘'. Defalt,

ni Mu([addasi, ni Nassiri Ivliosrau, anterieureinent a ririscription du ininbar,

n'eii font mention dans leurs notices sur Ascalon Aiiisi. rien ne contribue a

eclaircir le inystere de cette inscription, et un n(‘ pent meme formuler aucune

conjecture. A la suite d'eveiieinents dont le detail nous echappe, ecrit le

P. JausseiO^', le premier mini^tn^ de Mustan^ir billab. qui avait du traverser

milb‘ fois le territoin* d‘'As{jalan, trouve une occasion favorable' de dunner auv

aspirations politi([U('S de son inaitre un etat solide. appuye sur une tradition

religieuse locab'. » Auciiii t(3xte ne vient confirmer ni infirmer cette assertion.

Le monument lui-meme est signalf‘ par Ifarinvi, qui visita Ascalon pendant

Eoccupation franque mais il nous faut aller un siecle plus loin pour trouver

a ce sujet ([uebjues precision^. Ibn IvhalUkan ecrit ipie le Machhad el-Rd<

d'Ascalon fut biiti \ h((nu) par Badr. De son cote. Ibn Muyassar cite par Ma-

qrizi mentionne bien ([ue le mausolee d’Ascalon fut commence par Badr,

tU C f. Eur\(:uirs, [[, p. 38; f'tikliri, trad.

Amur, p. I8T ; l, p. 4^28; L\MMKNb,

Vazid p. 171-173
;

A'^akiii ILi, p. 203;

IV, p. 315, 340, 3 42.

Cf. Zuiuu, p. 45; H\kt\ivnn, Of^tujr.

Nadir . iib. Paiasiina, p. 51 ; XYibuiii^i, iu

Sitzamjsher, kiis. Akad. Wien, V, p. 341 ;

\Ynckm’ (d M\( flehrun. p. 220-227
;
S.\l-

VAiuE, Descr. de I'atnas, dourii, as., ISllO, I,

p. 385,380.Voir anssi Joarn. as , IS>)5, U, p.435,

mais il est boil d'ajouter qu’eii ce passage NiCai-

micopie lIjii^Asakir P- --2i qui. lui, parle de

la tele de 'Ali, fils de llusaiii. — Yaqut (11.

p. 596) parle (run sauctuaire d’el-Husaiu pres

du Uab el-Faradis. ne doiuiaiit tuulefois aucun

renseigneinent sur la tete. (Jaliiacbaudi IV,

p. 97 ;
C VLUJ* FHO^-l)KMOMBYM.b, ^(/l‘ie, p. 40 I

signale la tete de Uusaiii.

— \

i

M

a< uuzi , IT, p. 430.

Sinoii la CiYurte mention dUine ebronique

aiioiiyme d(‘ basbe e[)0(iue (/ei rKusrtEN, Beitr.

z. (lesidt. d. Main! tn‘k
.

,

p. 233

c” AbiVrrida 's a . 01) semble ne pas

ajouter foi a rauthentieite de cette tide, pa*^

plus que Mujir el-diu p. 214; cf. Viacem’ et

lldfi'on, [). 228).

Ml p. 174; trad Ranking et Azoo,

p. 285; A\>biui Ivuosrxl, p. 109.

O' tlehi'un, II, p. 595,

\rrfi de /'(O’, hit., I, p, OOS, Y'aqiUilll,

p 673-()7 4 1 n’mi parli^ pas

I ‘IN Khmj.ikyn, texte ar., I, p .77.

Lon Ml Y Ybb\n, p 3^ : Mcguizi, 1, p. 427 ; Ali

OvciiY, IV. [I 91; voir VistiM* et MAekw,
fhdirun. p 228.

2 '.''"lUU
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done avant 487 1094, et quo son fils Afdal Chahanchah aehova roditiee. Mais

il n‘y croit j^uore (m-ijtld) ot deelare (ju'en 491, 109(S, a Afdal docouvrit dans

un endroit on mines la tede d(‘ Flusain : Ta^ant tirre do la, il Reinbauma et la

transporta dans uno boito a la [dus hello inaison de la villo
;
puis il lit cons-

truire une inus(jurM‘, ot, dos quo oo sanctuairo fut achovo. Afdal s'y reiidit a

pied,portant lui-iuCMue la tote, qu'il doposa ii Tondroit qu’il lui avait destiinA «

Et, a la suite de co, toxte, tuus b‘s uriontalistos avaient naturollement date de

491 Finvontion do la tide de Ijusain^^h

Les doux inscriptions viennont (dat)lir que cot ovonoinoiit niiraculoux se

produisit avant i84, puis({uo toll(‘ t^st la date do Facbovoinont d(‘ la ebaire. Le

second toxte prociso, (‘n outro, (juo c est Radr qui fonda 1(‘ sanctnaiiM^ : b‘ verbe

ffnrhfui s'appli([uo toiijours a nno ciYaliun ot n'otfre pas ranibiguito do amani,

En des pagos (pii no sont pas los nudllouros de son rouiarquahlo ou\rago^ le

P. \ incont essaio (Fattiduior la portoe do 1 inscription du niinljar. Sans

autre ndoronco que la cadobro snJ)slilulioii do nuin a la Sakhra de Jorusalein,

lo P. \ incont ocrit : « Cbacun sait aujour'ddiui coinniont so doivont souvent

entendre, dans los docuinonts opigrapbiques les {)lus sobninels, ces assertions

pompeuses faisant bonneur a un porsoniiage ddivuir c/vr do la l)ase au faito des

edifices vagueinont restanros par sos soins » On ainierait que cetle opi-

nion, solennelle aussi, suit eclairee par des preuvos. Connnordanl une autre

inscription d'Ascalon, le P. ^'incont se luontre plus circonspe(d : « Et apres

tout, la restauration dans co cas (adaptation d'un edifice anti(jue) luodifiait

assez prolondeinent la physiononiie et le caractore du monument anterieur

pour qu’on put en revendiqner la construction pure et simple ». De fait. Van

Berchem a note cette siguilication du verbe ancluia qui, on Foccurrence. no

s'appliquerait pas a Fedilicatioii d‘un monument nouveau, mais a Finstitution

du sanctuaire de Husain.

Mais la question do substitution do culte ii est pas en cause dans mon
esprit, car le P. Vincent n'a pas prouve qu'il existait a Ascalon, avant 484, un

H\va[s^e, Essai sur ihisUet la topogr.dii -2, Vi>(.rvr et Mackw, Hebron, p.

Caire, Meni.Mis /r.. Ill, p. 80-81 ;
\YL'E^Th>t hld. Op. ciL. p. '2^29.

Fntiniidrn. p. 275: Dehe.nbol [iG. Ourndra, 11, 0) Op.tdt,, p. 2. >2-283.

part, fr., p. 131 ; Enc. de I'lslam,!, p. -iO:,
: Of ] x., Et/Yide, I, p 08-99.

G\ui>EKHO\-Di:MO\nn>Eb, Syrie, j). 49. n. 2.
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sanctuaire quo Badr aiirait remanio. Je ferai memo an P. Vincont le re-

proch(‘ de « mettre an pliiriol ce qui est an sin^ulier car. aprt^s de longues

rocherchos. je suis en mosure d’aftiriner quo Eincription de la eliaire dTIe-

hron est presipu* uniqii(‘ dans Tof^igraphio nnusulmane
:
je no connais quTin

ailin' texte la[)idairo dans leqiiel il suit dit aussi nettoinent quTin edifice ait

(c crec de la base au faite o. E inscription do la colb'ction Ustinow. quo

le P. Vineeut essaie tiniideiuent (Eutiliser est en dehors du proces : elle

represente la stele d‘un individu, encore malaise a determiner, qui moiirut

en 390.

(Juoi qu il en suit de i*e problerno, la tete di' lliisain ne devait [las roster a

Ascalon : sun transfert an Eain', en 3i(S 1133, est iin fait connii sur lequel il

est inutile d’iusister La ehaire devait, pres d(' ipiarante ans plus tard. etre

dirigee sur Hebron, mais le inausohb' subsistait, et Ibn Battiita vit encore sur

sa porti‘ line inscri])lion en attribuant la fondation a un Fatimide'*'. 11 n'y a

pas de raison de, suspecter le temoignage du voyageur africain : Maqrizi

inontre, dans son S}ih(k '’b comment Ascalon nbsista au\ ('tforts de Saladin,

qui (t la rasa, Eincimdia, et la diMruisit completemeiit », puisque Malik b\/.iz.

en 594 1198, dut « la deiuaiiteler, en raser les fortitications et en jeter les

iiiaisons par terre Les Frauc'-. durant leur occupation ephemere (EAscalon,

travaillerent avec ardeur a en relever les ruines et a eiirebalirla citadelle^^b

En 045, 1247,Eay\oubide MalikSalih ayantii nouveau pris la ville, en lit raser

les fortitications », travail juge insuflisant par Baiiiars, qui. on 609 1271, lit

raser la citadelle et les murailles jusqu a terre ''b Certains monuments, iim-

ei a"'

ViNcrNr et Ma.ckay, Hebron, p.

Voir les sources eitcos n. 150-61 ; Fariqi,

in la> (JvLAM>i, p. 322, a. 1 ;
Ihn I'iAS. I,

p. 67 ;
Wiener sitziuKjsberirlde , V. p. 837 ;

Sur irois inihrabs, Mem. Inst, eg.,

11, p. 648; Qalqacha>di, 111^ p. 366 : XI. p.264

et seq. : Iratl. VViisteafeld
,
p. 70.

Ibn liATTurA, 1. p. 123; cf. Vix.kat et

Mack\a. Hebron, p. 233; il ne faut ptHlt-^Mre

pas (lesesperer de la retrouver {Ibid,, p. 223).

Maqrizi a conserve — cerlaiaiMueat ea resume

— uae inscription qae Badr avait fait ;^ra-

ver sar le Burj el-dam
,
a Ascalon iBLocHEr,

Hist . d'Egypfe, p. 205 i. En voici le texte (Paris,

m. ar. 1726, f ’ 35 6) :

u' Bloch KT, Hist, d' Egypte,\). 204-203, 247 ;

cf. InN Khallikw, texte, II, p. 527: Mac’Rizi,

II, p. 285 : a iener Sitziingsbericbte, V,

p. 334; Zetteh>tle>. Ueifr, z. Gesvfi. d. Mani-

/d/k,, p. 233.

(]f. BrociiLT, Hist, d'Egypte, p. 186 :

Mk'hai i). Hist, d Cfoisades, II, p. 481 et seq.

Of. Bi.ochet, Hist. d'Egypte, p. 502-503 ;
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tiles au point dovupmilitaire.dont le Machhad de Husain, auraient done echappe

a cette quadruple destruction

2. Les waofs Di' I.Iaram i)‘1Iebhox. — Texte de construction et fondation au

NOM DE Malik Mu a^:zam Isa 012. — Cette inscription est gravee sur la porle

centrale de la inosquee, dite B ib-el-ljadra. Onze lignes on naskhi ayyoubidi'

du type (^oradin : petits earactores. DecliitTri* sur Hrhron. I. pi. 1, n“ 1,

Li-dl ^ (2) aCsaj C
^ ^ (

I
j

J^\ 0-:^ (di ckiil

s- ^

A.J Ajisj U ^ ^

1 (N/c) ^

(7)

^j^Sj )sJ\j ijU? (8) y 3
jCj^j 5jU*j

y ^

(11) d aI^ aU^ od-flj
(^
10)

(1) Voici ce qu’a ordonne do faire noire inaitre le sultan, el-Malik 2 el-lViu'azzam,

Charaf el-dunva wal-dm, AbiVl-'Azaini Isa, fils dc notre inaitre el-Malik el-'Adil, <3, Saif

el-din, Abu Bakr, fils d’Ayyub, fami dii prince des crovants, — que Dieu fasse durer

leur regne i i) et eleve leur parole ! — en addition a ce qifil a constitue Avaqf, immobi-

lise et donne en aumbne, en favenr du mausobV (3) saint qui renferme les tombeaux des

Propbetes, sur eux ^oit la paix ! (Cos waqf^ comprennent ) la tolalite des deux villages (0

appeles Dura et Kafar Barik, dans fintegrite de leur territoire et avec leurs dependances,

definies 7 dans facte de waqf, et dont les revenus seront afrectes)a fentretien du susdit

sanctuaire et aux gages de ses employes, a (8^ fhospitalite de quiconque le visitera. au

voile (du tombeau et a feclairage. C est un waqf eternel, une fondation sacree (qui du-

QuATREMEiiE, MnmloukSs I, p. 84 ; Mcfadd\l

in Patrol , or,, XII, p. [181] 5’2<i.

Van Be rche in a note de semblables

destructions, qu'ou [)eiit taxer dVxag(Tatiou

{ litscr , nr . de SvriP
,

Mrin , /a.d. ey
,

Ilf

p. 432-431: C. f A., Jerusalem
,

I, p. 133,

134 ; V\N Berchem et Fatio, Voy . en Syrie , I,

p. oii . n. 3: cf. V[>CE>T et NUck\^, IJrbron ,

p. 22S, 11. 1).

d ' Voir C. 1. A., Jerusalem
, 1. p. 123, ii. 3.
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rera)
(9 j

jus;(u*au jour ou Dieu heritera de la Icrre et de ceux qui I'habitent (M, car II

est le uieilleur des hcritiers O
. ( 10 )

Quc Dieu agree de lui cette oeuvre) et lui pardonne,

aifibi qu’a ses pere et mere, et a tous les musulmans I Que Dieu accorde sa benediction

It) a Vlabomet, le sceau de^ ProphOes ! (Cette construction a ede achevee le P** mu-
harrain de ramiee 6 12 (2 niai 1

2

la)

Avant (l aborder In comnn^ntaire dtdaill('» do rette inscription, il {^arait ne-

cossaiia* d'en (^xpliqiicr succinctoinoiil Eubjet. Midilv AIu a/.zain ordoimc d'bdi-

fier ( fiuKil) \uu* partio do Ebdirico ([tii n'ost pas dbfinie. pout-etre le Bab el-

lja<lra Ini-ineine hi rinscri[dion i^st in llrdte conhtruction fut terminee

an premier jour de Tan (>12. L’inseription rap[udle en outre une fondation

pieuse que le sultan de Dainas vmiait de faire en faveur du Haram. Ces details

sont brievement ('onfinnes [)ar Mujir el din ^ 11 rcslanra la mosquee dTIe-

bron et lui constitua en waqf les deux bourgs de Dura et de Kafar Barik, »

lAgne 2. — Malik MiTaz/am Tsa porte iei la kunya AhHU-\izdinu qu’on

retrouve. a Jerusalem, dans trois tc^xtes moins anciens Van Berchem a

note ({ue ce souverain portait dans ses inscriptions jusqu'a quatre kunya dif-

fereiites se succedant chronologiquement, et n‘a [)U en decouvrir la raison :

AbiVl-Mansur. AbiVEFath, qui semble seal se rencontrer dans les chroni-

ques E’, AbiVl-Mu/atTar et AbuT-\V/aim.

Li(j)m 3-4. — L eulogie s'adresse aux deux sultans, Malik Mu'azzam et

son pere Malik Adil : en elTet, ce dernier avait associe son Tils au poinoir. a

la fin de b9l); l200, lui octroyant s{)ecialement le gouvernement de la Syrie^^E

O' Alhision a Conne XtX, il.

C“' Allusion a Cornu, X\l, HD.

O' Van Berrhom a moat re, a TaiOe do norn-

breux exeinples, le sens ([u'il fallait doiiner a

wa-(Uintikn (C. 1. A., Eijypfe, I, p.

321, 350 ;
JA’usnleni, L p. 172-173 .

Le texte le plus net eslle n ’ 108 <le C. 1. A.,

(*- Oil verra, plus bn^, que e'est le eas pour

I’ni'icription dr Barqfu}.

f’' Trad. Sauvaire, p. 87.

(b t. A., Jth'nsiilem, 1, iv* 55 ct p. 171

n, 1.

et Bi,o(nrr, HisI il'Cpyple, p. 350.

pi J'ai inoi-meme en vain essaye d'elucider

eette question ((! I. A.. Jerusalem, I, p. -463).

Precisement j'ai In iin pen viti* I’inscriptiou

(rilebron ( De Ll\>es, toy. n la mer Morle, 11,

p. P'l) : Sauvaire a lu tjTUt

ireproduit tel quel dans Vincent i‘tM\-

( K v\, Hebron, p.20i), ce qui n’esl pas possible.

On pourrait songer a reinplacer par

OU pi lit61 a retablir le texte ainsi :

'

' lii.ocMi' K //ii’L d'Eyyple^ 264; Sauvaihk,

Destr. de Danins, J. A., 1805, II, p. 248 ;
Vv.\

Bnu. UEM, A/*. Insclir. ans d.Osljordnn., Zeils,
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II existe d'aillenrs rraiitrps iascriptions avpc imp eulogie double interessant

les lUPines prinr(\s

Ligne 5. — est pour ^

^

^ue je li> (Iniiih, Cette lorine de pluriel

du mot (lanh est inconnup des dictiunnaires. mais deja le pluriel ansd)\ de

ndsr, etait dans lo meiiie cas, et on no peut plus en nier Texistence Cette

forme de pluriid n a d’ailleurs rien d'extraordinaire : siirur, pi. de sarlVy Sdim,

pi. do safina, suhiil, pi. do sahiL

Ligne 6. — Le P. Abel a donne un commentaire tres exact des noms geo-

graphiqiies cites dans cette inscription et les deux suivantes Je me bur-

nerai a ajouter (jiiebjiie^ rensoignements complenientaires. — Dura est une

localite tres ancienne. puisipi'on la trouve non seulement dans I’Ancien Testa-

ment, mais aussi dans les liste> geugrapbiques du temple de Karnak auxnoms

de Thuutmosis 111 et de Sheslionq P" : elle existe encore — Kafar Barik

est l ancien nom du village actuel de Beni Aaim : Tidentification est facilitee

par la tradition dii tonil)eau de LotlP^'.

On ne peut guere lire autre chose que liadd et ftmlwL luen que Templui

simultane du singulier et du pluriel ait de quoi etonner. Je prends le premier

dans le sens de limite, (d je traduis IniJwl [»ar (h'pendances, ce qui a deja <de

etabli par Van Berchem^^'. Lecture et traduction me semident confirimu‘S par

le [Kxssage suivanl (jiii relate une fondation de Saladin en favour des descen-

dants du califo Lmar ibn el-Khattab : nahigala chahns eJ-wilh u'/f-ind

ma aha jamt (t dhaliiat hi-lviddiiti (ra-hn lndihi fra- [//rihihi ica-ha'hlihi, <( il Irnmo-

bilisa le village di' Cliabas el-Milh et cc qui en depend le tout ave<* ses

limites et dfqiendances. procties on lointaines ».

(Ld. PaL-Ver., XV, p. 89; V\n IlrHciirM, Siir

In route des I'lUes saintes. J. A., 1910, II,

p. ly‘2
;
G. I. A., hh'nsaJmn, 1, p. U9, 179.

C' C. I. V., lernsfdeni, I, ii*" .">8, et p. 180,

11 . 1 .

\oir plus haul, p. 219 n. 8: et .>
in C. 1. A., hijypte, 1, n'’ Ui-i.

Cf. C. I. A., Egypte. 1, p. 87.

Refoie Biblique, 1923, p. 92-90,

C’l Cf. Mvm»i:ho. /;/. de fiiylhol. el d'nrcheol

V, p. 72-73. lit.

Cf. KwiPFMrir.R, Z. d, d, Pnl.-Ver.. XVI,

p 13-1 1.

'' Cf. Mlfir el-din, p. 23-24; Ibn BvrTiT\,

1, p. 117-118; Zahiri. p. 24 ; H \Rr\i Geo/yr.

Xachritditen, p. 32-33
;
Xabulusi, in Wiener

Sil znngsberichle, V, p. 349 et Z. D. M. G.,

XXXVl, p. 398.

e Cf. C. I A
,
Egypfe, 1, p. 39-41.

V' Sur le S(Mis de nid man, cf. C. I. A..

Egyple, I. p. o08, note.

(jALnAcii \M)i, XIII, p. 42, Le village en

({uo'^tioii, sitin' dans la parlie oiTideiitale du

Delta, a proximitC* de Dasuq, etait uu waqf des

dC'Ctuidauts du Prophet (* a la fin du viiC‘,

\\\'' siecle Ib.\-kl-.uA>, p. 81).



>:()TES D'KPIGRAPHIK S Y RO - M U S I L M AN

K

231

Liifnes 6-7

,

— Les extraits d actes do ^vaqt' graves sur pierre font assoz mju-

vent mention do la minute do I’acte do { tvaqfhia) : le document epigra-

phique nYst qu'un simple temoin, contonant certaines clauses ossentielles,

devaiit parer aux chances de destruction de I'acto uTit^^'. Sous des formules

diveist^s, — ici : cl-mnchtnanl 'dlaiha kitdh el-(niqf\ — rt'qjigraphe rappelle ce

titre. qui etait soul autlientiquo. parce quo revetu des signatures du donateiir,

du fonclioniiaire de radininistratioii des fuiidations et des tomoiiis : le texte

grave insisto memo quelquet’ois pour alTiruior (juo la minute a etc legalisth"

(Pune lagon solenuelle en ehaiuhredu tribunal Ju ([adP’’. Dans le texte autheii-

tique. le.s villages, on leurs parcellt‘s eadastrales, edaient designes moiiis

sommaireinent, et les immeubles soigneusement localises et delimites. (ler-

tains do ees titros sunt d(‘ verital)los Aolumes
:
je n en veux citer pour e\eiii[)le

(jLie les copies d’aetos de \va([f de naitl)av. (pii so trouvent a Paris, ala Biblio-

tliecjiie Natiunale Le titre original etait depose aux archives du diwau des

\\ aqfs et des copies etaieid deli\i*ees a Petablissement In'meficiaire et au tri-

bunal du grand qadi : si ce document venait a etro p(u*du, on dressait, en

cas debesoin, un [)roces-V(‘rbal de la rondaliou. legidise par le qadi et c*est

alors quo les extraits graves sur piiu're pouvaient reiidre des services.

IJgnes 7S. — Los revemis des deux villages sunt att'ecttxs d une hicun

(‘\pr(‘ss(‘ : ils devaient contril)mu* d ime muniere generale a rentretion du

sanctuaire, et notainimmt a Leclairage et a Lachat des voiles reeouvraut les

tombeaux. f.e mot kiswa coiuporte des aceeptions multiples, il pourrait

C) Tn (i(‘> extraits lt‘s plu^ luiig^, celui dt'

la luadrasa Achrafiya du Cairt^, a ete grave

« pour servir dt‘ memorandum », tadhkira

(C. L A., Hffyide.l, n* '-IVi).

Oil lit dans r inscription de la Mirjaniya,

a Bagdad (M\ssig>on, Mission en Mesopotainie,

IP p. il-l‘2t. « ainsi ([ii'il C'^t (‘xpo'^e dans

Tacte de waaf. qui a ete sccdle des sceaux des

qadis dt‘ I'islam, orne des attestations de no-

tables emirs et vizirs, d Pour le reste du texte

M. Massignon croit, a tort semble t-il, que

c’est lu luaijfiva elle-meme (voir um^ rt^mar-

que lie Van Bendn^m, C. 1, A., Jernsfdem, 1,

p. 6, u. 2).

Gf. C. I. A , Egypte, 1, n*" 247 ;
Syrie dii

\ord, I, a’ 4d : td c\‘st ainsi qu'il faut com-

prendre, an Heu de ayant fait I'objet d un jn-

ijeuient, dans S^uvairk, Descr. de iJamaSj .J.

A , 1895, 11, p. 27b.

Ms. ar. Ills.

Encore aujourd’hui, au Gaire. le minis-

tere de> XViu^fs et la Mahkamat CharUya pos-

sedent dans leurs archives d'anciens litres de

waqf, oil devraient les posseder (cf. C. 1. A.,

Eijypte, 1, p. 250, n, 4; Jerusfdeni, 1, p. 10.

iOi
;
BaiUdin dn Coin, de cons, de VArt ar.,

XXXII, p. "7, 165).

Gf. Mujir el-Dix, p. 158, 163: G. 1. A.,

Jernsalern. 1. p 198, 319.
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designer los natto> et les tapis qu'cn trouve encore a profusion sur le sol de la

inosqiKu^ Mais il ne faut pas onblier que c‘est parce tcrmo de kisica que Ton

designe liabitiiellenuuit 1(‘ voile qui recouvre le cenotaphe dWbraham Ces

voil(‘s sunt (‘iicorc aujourd'luii tioMd)reu\' sur les cenotapties: snr coliii d*Abra-

liam, le peleriii Aly*bey en cuuipta n^uif eteudus Tun sur Tautre C ost entiii

sur ces reveims qu'etaieiit pris les salaires des employes et les depense^ inlie-

reiites a riiuspitalite des pelerins. Nous verrons plus loin quelle acception il

convient de donner au mot difjdfn sous Malik Mu azzam, el nous gardons ici le

terme vague et gcmeral iVliospiuditr.

3. Acte de waof anonvme et saas date. Fin dc mv >iecle. — Fkujue d(‘ marbre

encastree au-dessous de rinscriptioa precedente. Cinq ligncs eii nasklii mam-
louk aacieii. Ce texle a ete correcteaimit publie par leP. Jaussen {H(d)ron, l,ir 2 ;

voir pi. 11. a^" I ), a part deux ou trois inadvertauces
;
je cruis devoir le donner

a nouveau alin de justitier uae traduction ditferente.

c. c

(4) b-Xi Lo lAfc , . .A/Lw^ ( ! )

( 2) A Lo A.IJ1 pjb-XfkJu

ij-A**** ^

aJ?
^ ^ J lAlj

^ e-

oi ^ j ^ iy^ ^ V ^y^ ^ y* yy^ ^^-3

\y (stc)

AjjU^j A)j^s5j asLsI^j aAL^j ‘uIjA- 3^'Jj\3

\y cA'-LS^ J'jjI? y^yjj p-kJi

Ali-jUwj aAIjj (*1111 liJj y)l\ I jj ^Ju!l y^ ^
(1) Gf. Vincent et Mackw, Hebron, |j. 18.

— Voir, pour cette siguificatioii, Maqrizi, II,

p. 274.

Cf, Ibn Iyas, II, p. 46 : HI, p. 182. 187 :

G. I. A., Egyjjte. I, p. 346, n. 1.

GG IsAMBEKT, I tin. dr lUjrlefii, Syne,

p. 223 ^ Vincent et Mackw, Hebron, p. 5, tD,

n. 1 , 26, 28,

Voir le formula ire cloiiue dans Qalqa-

CHANDI, XIV, p. 3o4.
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^ 0*^J ^ J., J-1 ^ U;: V ^“^'3

<l]l ^Ur

'

\

)

Voici ce (iu’ont constitue ^Yaqf, inimobilisG fonde a perpetuite et clorme en aiunone,

dans le desir do voir la face de Ditia ct dans Tespoir de sa recompense, les rois dcs inu-

sulmans, que Pieu les convre de sa rnisericorde 1 Ce sout les ^illages du AN aqf (*j, iiien-

lionnes ici, dans 1 inteyrite de 2) kau's limites, coiistituei eu faveiir du sanctuaire s>.\cre

qui reiiferme le tombeau de iiotre seigneur T Vmi ide Pieii,' et ceu\' des Prophetes, —
sur eux soit la paiv ! — c est-a-dire, les \ill.igGs de Dura, Kafar Barik, Pair Safw an,

Ivliarsa, Idna el flalhul. tout entiers i P, et. du village de Tayyibal el-lMii, ainsi (pi'eii

outre (g , de Pur 'Asfui, dependant du district maritime de Oaquii, huit parts et deux

cinquienies sur \ iuglupiatre parts, et la moitie du \illagc de Zakarya, dCq^endant de la

provin('e de Jerusalem, (foudation I’aitc) [)our les Ijesoins du sanctuaire sacre ( P, les

gages de ses employe^, le r(q')a> (qui y e>t donne , I'linspitalite des pOerins, le vode du

tombeau,, leclairage, et len general), I’entretien yde ce sanctuaire et des mausolees de

both, de Jonas et (rel-\aqin —^sur eux soit la [)aix ! De meiae, its out conslitue) waqf

le villaije d'PrIas, dependant de la province de Jerusalem, ct le vdlage d’ekUn{[ur.

en I’aveur du sanctuaire sacre, de son hospice, di‘ son h(Npital et d(‘ son bass in aablution^.

tj e^t line Iniidalion perpetuelle (H sacree jusqu’au jour ou Dieu heritera de la lerre et de

ceux <pu riuibitent, car ll e^t Ic meilleur dcs lieriliers , d. Que Dieu, en sa misericordc,

daigne agreer i lenr (cin re ! h

Nons avons iinu listo di's villages (auistitiids on \va([f, pour subvonir a ilos

I ]‘ais (livors du llarain d ll(d)i‘()n. [>ar a rois < 1 (‘S imisuluiaiis ». 1. uo troisidine

insori [>l ion, dtndido oi-a[u‘es. iiuuilioniuuM un nouvi^au villagi' : olio ost done

posbd'ionro an jirf'siuil lo\((\ id nous xmaanis ipi idb' ost daldo do TlMiddili.

11 s'agit inainlonanl d(‘ trouviu' nii(‘ dal(‘ (jftritf

:

j'ai jui y arriMU*, niais non

sans laissor uno iiiargo d(‘ [dus iPuii sidolo.

J.a forniuli^ annn)ini‘ « roi^ des musidiuans » pourrail loul aussl liimi ooii-

\onir au\ soin orains a\ \ onhidi's qu’aiix sultans inaiulouks. M.iis il iious taut

hi(‘n nolm-la rrd([uoiioo do titr(cs du nidiin^ gouro au ddl)ut d(‘ la dynastio hah-

ride. (Aiajarr ol-durr Tut non i nun* <r roino des imisulnians » : le lait (‘st at teste p;ir

les olironiqu(‘s Pins tard. on tronvera pour Lajiii lo litre do « soignour d(‘s

d'‘ C’ost-a-(lire, la m londati'Ui du Uaram *) .

cf. (P 1. A., Jern^alcDi, I, p. l<‘k

d' Je compreuds « hor< des liiniles >>

d<‘Tay\il>ut el-lsin. (d le iird serait mi^ lii

pour bieii preei>er ([iie la localile siiivaiite n’en

est pas line deptnuluiice, Cf. I'expression op-

posee diililtil fi Undiid ... i ( )^lo vr.n

\

m>i, IV,

119j.

di Voir cUdessiis, p. 2'2L ii. 1-2 td p. 22t).

n. 1-2.

Ulocuit, Flist, d'E(}y o*2; Mav^>hizi,

11, p. 237,

Syria. — V. 30
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i*ni> uulnuIiqiiiis ' ». <[u mi lii>t(.>rimi Mulilv Aluhani-

mad il)ii Oalaw mi « d(‘"^ grands ruis ' ", (A (|U uii documoid d(‘'^igm‘ im

iiiloiidaiit d(‘s wa([rs (f dos rois » a Daiiia^ .

A \ rai dii'in cr di'dail nd'st pas MinUaiil pmirdatiM* mm inM.*ri[)lion anonyimn

(lout la [‘(‘daidioii lai'-s(‘ Mipposrr mi g(‘sti‘ piirmiumt adiiiiiii^lralit d uii iiihm-

daiil d(‘sdi.‘u\ haram^. (diargd [lar 1(_‘ gouvmauMumit d(‘ iiuAUv d(‘ 1 ordre daii^

l(‘s roudaliou^ a[uv> mM‘ situation troubliMu ( )i‘ tel (Rail liimi 1(‘ cas an didnit du

i‘,'‘gn(‘ d(‘ Hailiai's, a la siiito di‘ I 0(*(‘U[>ati(m ddlidn-on [lar l(‘s liord(^s mong:(d(‘S

ddloiilagoii . fa‘ fail (‘'-t pnA*is(‘ [iai‘ A[a([ia/a soiln raiiiuM^ (IT)!)/ 1 2(1 1 : « Hai-

hars d(Ra(‘ha d(‘S (i(d‘> di:> (niiirs lout(_‘N 1(‘S l‘ondatiun> [d(*iis(_‘s atV(a_*t(a‘S a 1 (Ui-

tn‘(i(m d(‘ la vill(‘ (nirliroii. » L(‘ sultan m‘ >Vn tint pas la. (_d. ajiiR^ avoir

roronsiruit 1(‘ toinlxaiii (rAhraliani mi t)d() i2liS <( il ajouta au\ ivvmius do

c‘(‘ sanrl iiaii‘i‘ (l(‘N ^oiniiK's atlV‘(;t(M^s a (*(m\ (pii 1(‘ d(‘s^(‘rvai(Uit ».

Mai"^ mi anti'(‘ lait p(‘rin(d d avanciu* (UKano djins 1(‘ vir ^ii'ndi* d(‘ 1 In'giian

I’lK' d(‘> lo{*alit(R (al('M‘>. Ta\ \ iliat-id-lsin, lignr(‘ parnii 1(‘S apanag(‘s di^lrilimR

(Ml GHd 1204 par lo sultan Railiars a la suito d(‘ la [irix* d(.‘ CaRanun Rile (Adiul,

ni()iti(‘ a 1 (duii* Sair-(d-din Ha law iin. 1(‘ futur suKan. inoitie a 1 (Miiii* 1// el~din

^ gall liukni , (pii . sous l iiiculpalion d(‘ (*om[dot. t ut, (mi iiiiO I 27(i. mn [irisonm'^

dans la citad(dl(‘ du Rain*' '

. on il mourut, (Mi H70 1 277 I/ins(*ri[)tion {iarl(‘. d(‘

wa(jrs ro\ au\ : (‘st done seuliMiuMit (MidliO (pi apri.'s um‘ eonlismilion piadialdiu

le villag(‘ on (piestion put. [>our moitiiR Taire [iartie du duinaiiK^ de la eon-

roiunu

Knliii, iin derniiM’ indi(*(‘ [Muamd irartiruK^r ipu^ (Mdt(‘ insmaption iTa [ui eln‘

gra\ (M‘ a\ ant I ail i)S0. \ (M*s la Iin di‘ ei* l(‘\|(‘ il (‘>1 ([meslioii d(‘ waijl's eonsti-

ImR (Ml la\(Mi]‘ d(‘ 1 hospiei' el d(‘ rii('>[utal : il ne [leiit s agir (|ue du l{ih(J( Man-

i‘ C. I- A.. L'ljyple, I, ii"

e Cl'. /i. I I Lit" 1

1

i:n . //, a. Mnnth'ii, [)..'> J.

'

' Q vi,e> XI I
^
p. i>l , (i \ i i>i:i i.()\ - III -

MoMin M Syne, [). UiC n 1.

Cf, Qt\riu:Mnii. I, p. MS.

0' It id., p. 1 U\.

Cf. Ifnd,, 1, h. p. -;s, M.
a Cf. Ml mi p. “Ra : IC

[>. o — Eu i)iU- Iti'iihais ''VMait leinln a

ll.*nrt)n (‘11 prloriiiaL^*' (. (,a crl ti* u(a*a^i(.)iL, a\ail

iiileiaiil au\ noii-iiuiMilmaii^ rciilrt^* da tom-

l»(‘aa d'AliiMliam, (ja'iN [(Ou\aieiit ju^(|ue-Ia

im >\ (‘iiiia II ( iiiie la.\(‘ <X xiiummu,,

L />, [i. 'll) 11 ai*(' aii[dit un sia'oial

jM‘l(“ri iiaiji' (‘11 I) (S EJTO, el doliibaa d ahoa-

(l.iiit •> anm(Mi(‘- Ihid., p. 7,7.

Cf, (X viHiMiiiL. Main Itmh'.'i. 1, />, p. C» ;

Mri \in)\i., ill Piifrnl. o/\, XII, p.
,

14a|

' <d‘, (Ji \rui Ml i.r. I, />, p, SX
;

Ml'i .\[)eAi.. [1 2a I
I

,7

Of OL\iiaM[ui, \huulniiL.-.. I, e, p. 14).
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snri et dn Btnidristnn Ma}f'<Hrt. [)ar ijulawiui, (‘iiuait (‘ii vi

on 080 1280 0'^ Eett(‘ doniiorr (lat(‘ si'iubh^ (‘tre la [)lu> reciiirM* <[n“ [)uis-'0

fournir lino anal\>o dn l(‘\to : a priMidro a la l(Ali*(‘ IVnlogio qiii suit la noMitiun

d(‘S '< rois di‘s nuisiilinans », on [anirrait onooro altoindro la nioi t d(‘ (Adaw i'in

(08U 120i0. (*oni[)i*is [>arnu (*os rois coimni* fondatiMU* di‘ rhosjdja* rt do I hn-

[dtal.

(a* dnciiinont otlVo nn intiO'ot n‘inaiM[iud)l(‘ a oaus(‘ d(‘s nu!n!)i*oiiS(\s looalild"'

nionti()nn('‘o>. On ooniiail <ir*ja Dura (d Kafar Daiak. oitid^s dans l iiisriaplion

[n‘d(*od(Milo. (d jo viinis do [larkn* do Ta^^il)al (d-l>in. Par oontnn Dair SaTw aii

d rdsi.sto ii tuul idVnrl d'idinitilioalion
:
jo n ai. d autro part, rioii ii ajuutor au\

dd\ olo[)[M*inonls ilii l\ Ahol an sujtd do Khar^a. d Idna. di‘ Daii* Aslin ot d id-

I inpir.

I.lalhul. oit(‘ daiis 1(‘ f/trtr <lr Jnsnr {\\

,

iiS). ost hiiui ounnu dos vn\agoui‘"'

ot d(‘> g('‘ogi a[>lios aral)(‘N 'squi \ nohad 1(‘ limdaMU d(‘ donas.

Lo P. .\l)ol a ^iiidoul dlndi<'‘ la Oaquii franqin'. luais la looalil('‘ arala' n'a

pas inoins d’iinporlaiio(‘ -k Elio Tdail defondiio [)ar uno ritadollo qiii lul ros^

lanrdt' lai OOii 1207, (|mdi|no t(Miq>> aprds la ]>ris(‘ d(‘ Odsaroo '^'. iiiai^ qui no

pill rosi>tor (Ui (>70 1272 a un raid dos i^danos An point do viio [tolilitpio.

Oaip'in otait, sous lo> Maiiilouks. un i‘idai di' p(»sto ^ur la routo du Oairi‘ a

Dauuis, via Ga/a id un y truinait un coluiubior [lour la posli* aux jugouns ''.

ainsi qu uno oourio do idiauioaux pour lo transport do la iioigi‘ di^ S\rio on

Kg\ [d(‘

d' Ml riK M -Din, p 222-22;^ 2'o2 : (Jt rou -

MKiii:, Mfunlouks, I./;, p. 2i2; di l.i \nl^,1<>v.

n In U<*r Murb\ ll, p 1‘r;.

O’ V \<a r. 11, p. .‘Ur>: Mnrnsid, 1, p. ai i;

Zxiinu. p 2fr ;
H\KrM\NN, Gcuijr. Xnrhr..

p. a2
;
Mniu ki-Din. p. 1^-14. a2, 2()3 ;

Xuil-

LLsi, ill WirfK’r Si[:nniii>l>er , V, p. oD); (‘t

/. D.M. la, XXXVl, p. r.9(;, 3‘Jl) . (jLMiiLMi HI .

Mnniloiikb, 1. h. p. 2M>
;

lU'^sii, .\c<lrontnli,

p. 1S8. — Vi»ir, <*n outre : 0. vhmol'i, Ilifinni-

/r.s, p 2t2, 388, 7'-i3 : 1\ vmpi- un lh, Alle An-

men, Z. 1). \\ V., \V1, p. :0.

U‘ Cf. la uot]C(‘ (li* Qomhi mkhi , MnniJmiks

,

I, /», p. 2'ot-236; Vvooi, IV, p 18; U^z/v/^/d,

II. p 380; qAf.Qvi luNDi, IV, p. 10a, ipp; XII.

p. 33i : U \ L'Di'rKm-DKMOMioNi 15, 8v/’/V, p.o9,

178.

'* <2^ ‘^rarMi ur, Manilonf,s, I. h, p. D).

Ihid., p lai.

Cf. Zahihi, p. 118, 1 la ;IlAHrMvNN, Geixjr.

Xnrhr.. p. 72 ; Abl’l Mvuvmn, ed. OupP^-'^a

VI, p. 233 ; Cl EKMON I -C \NNh 10, U. A. 0. , III,

p. 238; 11 \M)i, XI V, p.379;CAihiiHo\-

Dtnk )\ i io M s, Syrit\ p. 21.).

' Oi von Ml HI, Mn nilonh's, II, u, p. 70;

(2 voi veil vNDi XIV, p 3»a3 ; C \oi)i:rHO\-I)rMOM-

H\Ms, Syne, ]). 233. Hvhtmvnn, Geutjr.

\ai'hr., p. 8C8i).

^ (2'Lo*^* iivNDi, XIV, p. 397; C\oijonio\-

DiMeMioMS, Svrie, p. 230.
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A I rpoque de Mujir ol-din, lo village de Zakarya, dont Tecrivain connait

kemploi deft rovonus en favour dii Ijaraiii forniait la liinite du district

d'IIiM)ron du cute di‘ roecidi^nt : rinsci iptiou le doniie cumino appartonant au

canton de Jeriisaleiu.

Urtas est im village au iiord d’llebron: c'eist pres de la que se truiiveiit les

Vaft([ueft de Salomon, en arabe Birkatal-mardji ‘-k

Les troift sanrtuain's qiii devront, on memo temps que le IJaram. benelicier

de ces fondations rotates, sont le saiictuaire de Loth, a Ivafar Barik, oil on

lisait naguei‘e iiii(‘ inftcri[)tiou coulhjue, fort ancimme, sur 1(‘ lliiteau de pi(‘rre

au-dessLis de la porti^ ^
;

le saiictuaire de Jonas, a IJalhiil, el le Machhad el-

Yaqln. ou plus exacteiiient le Marhiiad cYIJdqq el-Yaqin, le « sanctuaire de la

Verite evidente y, dont une inscription coufi([ue fait remonter Lorigine a Tan

352 '963

4. Acte DE I ONDATiONAUxoM DC SULTAN Bamouo. 796. — Pla({U(‘ dc‘ marbre, « sur

la purte qui ouvre dans la nef laterale est de la ba>ili([ue byzantino, a cote de

la porte dite (Biib) ehmubakliarah. donnant acces an cenotaplie de SaralP“^^ ».

Cette plaque est done restee en place, car Mujir el-din a signale cette inscrip-

tion : « ( Barqiiq) constitua en waqf le Ailla^i' de Dair Istiv\, un(‘ des depen-

danccs de Xaploiise, pour le Siindf ir(q)as) d(‘ noire sidgmnir el-lvluilil, et mit

pour condition qm^ le revenu iiVn serait a{fe(d<'‘ (]u'a cette distribution publique

de vivres seuleineiit. Lkicte de donation fut grave sur le seuil de la porte du

masjid de notre seigneur el-Klialil (jui e^t la plus orientale des trois portes

situi^es au d(‘dans duinur(de Salomon'^'), id (jui ti'ouve derriero lo Mffqdnn

O' Menu fc:L-Dii>. p. ''IM.

r^'Mcjiu UJO
;
CA. X . , Jerii.iiileni^

1, p.

(D’. Di, ], p. 1

.

O' ]r.> Dn'iirx, I, p. US; Zviiiur, p 2*:

H\ht\i\nn, Gooijr. Xachr., p 33; NAiiurxbi,

in Wiener .'>ii:nniii>her., V, p. 34S-Hi9 ; et

Z. D. M. G., XXXVl, [>. 3U8
;
Mljik i:L-i)[x,

p. 2*; Dk L( \>ks, \(jya<je, 1, p. 220-221); Ml-
oADDAsi, [). IM. 173, trad, p, 2 47, 283.

’

'' Ht’hroii^ 1. p. 88.

o) Ml I IK rL-Di.N,p. 2o0 : cf. Vlnclxt et M\o
KA\, !I('hn)n, p. 217, ii. 4.

(A'Ue liheralite d(^ PjaniiKi ponxait Tdiv l.i

C()nsr(jn('uc(‘ (Tini \(l*u: lorsi[n’il fut delrniie

id rm[irisnntid h ICarak, narcjuq ^^etait inis

sons la prott'ctiou (rAlirahaiii ilisc \\\s, I,

p, 2<S0;,

c Lire . linteau.

Gf. Mujiu el-Di>, p. 13 td seq.
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(le la Damo Sarah, du edtr- du Levant «. — Eini] ligiies eii uabklii luainlouk.

potits earacteres.

^ Xp LJ 1)

diui dl'Ul jlLUl L:\

^ JawJI

\

O'

;.ll! .1 ^ L« 1 { I
)

jliaU

jl _,'i i d^^Ul rl)^ry-j— ^rr p:-“ ^ ^ . o- ^

J,Uj' \\}\ A.li»-
1 (3!'

-U*
! ^ ^

'j

ci^ia Rl

L*a<^
la l« 1? «.

''?
l v> Aj

^ k-' c[;LJ' ljL<k.^^l <J -

O', jLi-J' ALo-J'' 0|^ ^l:=^_ O; fvOJL SSL^" “V-G o'^UO'

Vj' p5^> o> d'* --vJ'n ^.GL" ,as ^ O’OdlfJvJl

5^/'AJ'

;y -0<^M ( 1-) ^-^y' ^.J

> -':

^ JJI v:'>^

O'V V,. ^pTU JO;' A»; O-'i j ayL'' pAj-dl

J
'j^lit^ 'a;_5^ ^-f^-~ '^h v'-^''

‘^' A-’ Jp^

Jaj Vj jOA'j (•’)) .^'aOi
aO';.'^' c'

,*'.A S y'
k

O'' j' A j.'Ao PtO''
a.a1 L<i^' U ‘Kx^^ U A

jCdo." OO" UA.O .
•’ VJ7 ..

J >.« -V, oA"

t<>0' y^'2: A„L' ^ y"-^
^ o.. ••

.^O",

Ow \b) JjVl *,2^.^' L-.' Oc;_J

jOi"j i_.A' 0^0-'

l", jo.''

^AJ'

, O' ^Oj

ou J

Voioi ce qu'a cnnstitue \vaqf, immobilise et consacre, — dans 1 espoir de la recom-

pense et <lans le d-'sir trobteiiir cc qni est anpres d’Allah. an lieu du rendez-vous, le jour

i^' Kil ivahltG I’oEiii^sioii parail olro votilino

le mome ^t/i/ sorvaiil a ^ly^S ol a vUl;^. U'l.

{]. I. A., Jt^nisitlrtn, L p. It", ii. 1

t-' Su”;A'olion <lu i‘. Jaii''^eii.

>‘5' Comparer line piirti^i' de imane rNtliine

dan> Taete de I’oiidalioii de la Mirjaiiiya, a

Da.Aolad M\^sK.^t)^^ Mission ea Mt'^opnlnmie,

II. p. 8-d) * 'an nival sndiqa i^afiya nui-sarira

lil-hhair inifiyn.

ii Pour ee mol (d le piveedenl, sug.iie^tioii

du T' Janssen, reiidne vrai^emblable par la

pre<tuii-e des deux mots dans un autre doeii-

nnmt (Ovlovciumu, XI, p. 3b2t.

La fin (La [ires b* P. Jaus>en : voir plus

b.i" le couuueiitaire.
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ou Dieu recompensera ceu\ qui font Taiimone et iie fera pas perdre la retribution tlecciu'

qiii pratiquenl le bien (M, — notre njaitre le sultan, le souverain, el-Malilv el-Zaliir, Saif

el-dunva ^^al-(.lin, le bullan de rislarii et des iiHisulmans, le vi\iflcateur de la justice dans

les iiiorid(‘S, le niaitre des voies d'acces des d(ni\ ([ibia, le serAileiir des deux haraiiis

sacres, le sei^uieur ('2 d(‘S rois et d(\s sultans, Tassocie de reinir des cruyaiits, Abu Sa'id

Barquq, fils du bieniieureuv dcfunt (diaraf el-dim\a wal-din, Abud-MaA'di Anas, que le

dVes-Ilaut eternir>e son snltanat, ([if 11 donne la victoire a ses armees, a ses troupes et a

ses auxiliaires, et ([u’ll prodi^iue a tons sa liberalile, sa justice et sa bonte
! (Ce waqf, (pfil

a constitue dans une inlf'iition pure et integre et dans un dessein inclinant a prati({uer

le bien, coniprerul la tolalite (3; du village appele Dair Istiya, du district llorissant de

\aplouse, en Mie du repas btnii (cjui se donne' au sanctuaire sacre, sanctuaire de noire

seigneur I'Anii, — sur liii la bein’diction et la pai\ ! — specialeinent pour tout ce qui es

necessaire au susdit repas coniine provisions indispensables, a sa^oir du ble, des len-

tilles et de riiuile, a charge de ne pas dqienser a un autre usage un seul dirbein du

revenu du \\a<|r I susdit. Sonl abolies les dispositions ant(^‘rieures stipulee^ sur dc'^

revenus duj village susdit en favour de fonctionnaires et d'autres [lersonnes inscrites sur

fles revenus de ce \ illage pour un salaire qindconque. La totality* conijiKde forme une

Ibndation authentique, legale, digne d’etre prise en consideration, perpotuelle pour la

duree des rnois, des j(.)urs et des an[iees,sans qifune repetition ou oj un renouvellenien

puissent la moditiin*, ni que la succrssion des nuits et des jours puisse Lallerer. Or, ijui-

corupie cliangera ces dis[)o>itions apres en avoir pris connaissance cornmet un crime qui

retomljera sur ceux qui fiiniteront : Diim entend et salt tout ('). Ceci esl conforme a la

minute royale parNenuo, par les soins di' Son Evcollence Saif el-din Mbuga el-Salimi,

page d’el-Malik el-Zatfir. a Son Evcidlence Saif el-din Jantamir el-Zahiri, intendant ties

deux harams sacres, que Dieu glurifie tear victoire I Qu’Il donne sa benediction a notre

seigneur Mahomet! A la date du 17 rabi' I de I’an 79f)/20 janvier 139i.

LifjNCs 1-2, — prub)col(‘ du sullaii Barqui] ividVniin quolqiios tilrns

cuiirius : run d eux crqxnidant (‘st pri'scnb* soiisunr foriiio [nut (‘ouraiito. L'lqii-

grapliio nu\ ait ivvfdi* jusqu ici ([lh‘ sfl/nh el-ijihlatfdn id )nalik

qui qualilient surtout Raihais id dinix fois Oaljh\ un. I.os clironiijucs coniiais-

saient rii miln^ \ snltuif rl-f/ihlal/fin. doum'' dans ini pnmo a l*a\\()ubido Alalik

Kamil

:

/jltut el-ffthh/'/fUf : IJidihiN id (d uidaiont In lilr(‘ a

Coran, XU. 88, !M).

i-' Coran. II. 177.

f ' Forme la plu^ freijiKnito > cl' O vuj \ cu tMo.

X. [» ^>0 ; XIII. [) 3o0): Cit haina^. ii ’ 7; VtN

BnuJiKM. t/\ Insrfir., lUatr Adi,

m '2. 3: C. I. A.. Cyyph^ I, ii" 8J, !)3
,
Ui

LtOiNLs, Voyaye. 11. [). mu'i il taut cordgj'i’

sdfiih el-<iihla\ — I'll (locuiiKnit ipiulila*

aiiisi Malinniol ' < i u.c) v(ji \M)|, XIL [> 37('.

^
.1 A , I, p 77; C’/C hanaoi. n“

( nidlih ).

f'* la> Kii \Li IK v\, le.\((‘, I (. [I (J7 ; lho(in:r.

lli^f d'Lyyph', p ijO, ii. j.

VI. p I'j;. VII, p 3811:

VIII, p. 'J5, 8 s

'

' vr<j \( ti \

\

01 . XIV, [> 3a7.
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J aiitres .sLiltniis do la (Juia.^tio l>aliri(le. L iiilenH (1(‘ co toxte est dniK* doiil)I(‘,

pius([ue le litre est deci^riie a un souveraiii circassien, et qiie nous en voyons

un(' varia^t(^ — suhiil cl~(jihlatain. — inventiY peiit-rtre par 'Ala oEdin Ka-

raki, qui fut st^ciTtaire de la ehaiKadlerie (k‘ Rai (jri(|

Ijiijue 2. — Dtdail plus riMnanjuable riicorc, le pure de Barqu{[, .Anas, purh*

un siirnoin ondnnjja et (Dn. En [)riaeipe, ce>sui*noiiis sont souveraias et nesont

porltE que par an [)i*iace r»‘ij:[uint. Li‘s exeepliuas ii crdte re^de. sous les Mam-

louks, [)ournetre [kis [res iioml)r(*us(‘s, au^^menteut pen a pen. et il seinble

interessaat d ea fixer an elas^enieat [»rovi^oire

Ces surnoius soiit. eii fut, sous tes Maailouks. parfois donriiE sultan prr-

rcilrnt drfunt ^ ou eaeore a Yh>'ritirr prr^omptif nflUnellpmcnt desujne Mais voiei

ties eas tout a fail spiAaaiix : It* pi*t‘mi(‘r [iropritYaire du sultan Malik Zahir Bai-

hars, ntuainr* tlans an tt‘\tt* iaiMlil tie son inausolt*e. au Caire, 'Ala el-duaya

wal-din Aitlakia : an l)i*aa-(*rert' tla iiiena* Bailiars, Muhammad il)n Barakat-

Ivhan '

''
: tmlin, h* lou(-pais>aal \iee-roi dt* Syrita Tauki/.

L(* Ctis tl Auas, pert* da saltan Bartp'iq. \ i(*at s’ajouter aux [uaYaAlents :

Anas a a pa> rt'*^a!e. mais il a joui. a tmmpter de son arri\ee en EL^xqite. tfane

situation asst*/, htinorahlt*. N('*anmoin> fepita[dit* (pi oii lit sur la porte ti'entree

Oil 1(‘ Irouvr daii" iiiK' qu ii

.irra, atlrcs^rM* an 1 l;in Tunis i (J \ i \ ( n \ mh ,

Va, p. asOi : il est rcinanjuahit' (ju'on v I’t'ii-

(‘ontri‘ Irs oiilogi<‘> (Muployri^s par le rrMlaetriir

de rinscri[)ti()n d liriMMin.

Lll lllod''‘l(’ d(' [);‘(>tornle doiint' riifin la

varianto /n//sn//tA cl-iiUthildi

n

(Ovijjv-

^ai \M>[, VI, p. 1‘Ji; Vil, p.

Voir, sur celle (un'^tion. I. A. /Ao7>/e.

1, p. 701, Tt)a-704.

' (If. t Ur()\( 11 \M)i, \’ll. [) ‘{S'VXIlLp

:uS-2; C. 1 A../;py///e, l.n'- lt)2. I M. iTl.

T7l»; J^rnsnlefti

,

I. n"- 4i. a I . Syrir dn

1, ir^ 20

On coiinait ineait' des e.xetnples a\\oulud(‘s

du nu'iue faitiC. I A., Lijyple, I, n '' loO ;

Mn.ioN, Ihnna, Syn^i. II. p 4; ef. i',. 1 A .

.ferih'inlcm, I, p. |iJ2)

i’*' Uf. V\N BiinmM. <ii\ dr Syrit\

Mrni Inst, n/.. Ill, p. 483-^81; C. 1 A.. Idjyfde.

I, n ’ 07: Syrir du \(U'd. I. ii’ 0 ;
fut. hutnus.

n" 0 ; (Ji \ \\v, Muudouhs. W.u
.

\). HiT, 172,

17{>; (j vL(j vrii \M)i. X, p. 100. 172: Am Pvcuv.

XIV, p. 80

O’ 0 LA., hdjyjdr. I. ii’ 80.

S\i VMKi:, Dcsri'. dr humus, I. A., 18!r7.

II, [) 27!) • (‘f 0. I A , hdjyptr, L p. ILL

notf — Je cnmiais sept t(*xies an nom de

Taiikiz, do III eiii([ ]>Oslerieiirs a eelui-ci, (jui

r^l date de 780; Id.SO,

J1 (‘st a p<‘inr tiesoiii dOuMsIer sur la silua-

liou i‘\e(‘ptinniiellr d<‘ Taiiki/,qui fut iiu veri-

lahle vice-roi di' la Syrie, aN(M‘ des pretentions

a I'autorite sur les gDiiverneuis d(’S provinces

>yrieniies autres que Dania'i Les ecrivain"

ai'ahes ri'connaissi’iit a Tanki/ uue titulature

e.Nceptionnelle uT. I un h vs, I, p. 171 ; (^ LA,
Idjyjdi^ 1. p. 228-22 L 8S8; Syramlu Xord, I, p.

Ste Jernsulrni

,

I. ]i. 287-28S; S \i:v viui:, Drsrr. dr

humus, J. A., 18t)4, 1. p. 31 i-31o; 1895, IL j>. 282 .
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de son tombeau lui donne des litres iiiodestes et le considere surtout comme

pere de Bar({uq, qui a'etait alors que gen^d'al on chef dii dernier sultan bah-

ride

J’ai pu mettre la m.iin sur im texte (|ui traite pr(*eis<‘ment de la mention

dans les documents ofuciels du pere d un sultan. Ma(ji“i//i aftlrme que surcer-

taines }ueces (pidl miunien^ ^ le Miltan i'aisait ecrire son iiom. et le nom de

son pere si ci.^ dernier avail regne : ainsi on ecri\ait. par exeinple.Muhainmad

ibnQalawuii, on Ctia ban ibn llusairi, ou eJicure Faraj ibii Rar([U(| : imiis si son

pere nhnait pas ete sultan. — ct ce fut le ca> de Rar({uq et de Cbaikh, — ii ne

faisait (‘crire que son nom seulemeiit, par exemple Barqm[. ou Cliaikli C*est

uae constatation de fait qui n'est pas toujours exaete. et Finscription (FHeliron

apporte an dementi, pnhu^ement on ce qui cunceime Bar(}U([. 11 >enible ([u'il v

ait. en outn\ dans c(‘ passage. un(‘ louide faute d(‘ ps^ clndogm^. a moins que

Fon envisagi‘ un certain mainjiie de liljerlc cbez h^s ecrivains de Fepoque

mamlouke. Les Mamloiiks etai(ud a pen pres tons d urigine im*onnm‘. et

1 acc(‘>sioii an sidtanat les lai>sait bitm indiilVu*euls cm inaticre de noblesse

ancestrale. Si done, dans les documents olficiels. certains sultans n<‘ font

pas mention de leur pere. c e>t l)ien parce qu ils ne le connaissaient pas et

non parce que celui-ci n'avait pas regne. D'ailleiirs Fexeinple de Chadjan est

assez mal choisi, puisijue son pere, ljusain. n’a jamais regin* Four le cas

contraire, en dehors de Finscription d'llebron, on connait qiiatre in^ci*i[)tions

dans les(juelle^ Malik /aliir Baibars est appele « fils de Alxl-Allah ».

LhjHeS. — Dair l>tiya est cunnu an sud-ouest de Napluu^e

:

il parait

dilficile de retimuver cetle localite, coiiime Fa suppose Huatremcia^ dans la

liste des apanagi^s cuiisecutifs a la prise de Cesaree.

Sundt est le terme par Icajuel on a designe en Syrie et en Fgvpte les repas

solennels donnes par 1(‘ souverain ou ses representants : le mot evoque Fi<hM*

in C. I. A , Ei/ypie. I, ISO

(‘2' Maquizi. il p ^211.

1^' On lui counait copeiidant un surnom eu

dunyd v[ din et un titre en nifilik (cf. Qaij>\-

Li!\M)i, XllL p. 3a0 : C. 1. A.. Etjypic, Lp. 2S,")).

O' UKHCurM. hiscr. nr, de Syrie, Mrni

Inst, eif.. III. p. 4T3 : De Luym s, Voyriijr, II.

p. 1!>9, 205; Glckmom-Ga^nkac, R. A 0., I.

p.263.

I ' Ifebrun, I, p. 0,5.

i'” Mniulonhs, L h
, p. !4, 258 ; A'oir Mli- vd-

DAL, Pnirol. nr,, Xll, p. [142] 48

L

c' En voiei une luldioirraphie

:

Periodr prc-fnlinudr : Mkcuuzi, J. p. 332 :1L

]». 153; IhN h \s, 1, p, 44.

EnlinEdes : M\(Mi!/i, I, p. 351, 38:;, 387,

:i8S, 300, 399, 400, 40-2, HO, 112, 421, 422,

426, 431. 436, 437.441. 4i3, 444,446,452-456,
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iTuno rangvo d’ohjets. et i- rst dans co sons qu'on lo trouvo oinployo dans dos

insoriptinns do On sail, (mi oiilro. (jiio C(*s fo>tins d'apparat porlaiont a

Ragdad lo nnin do

li<ti <‘st ooiinn dans 1(‘ sens do rovonu d Tin waql : on lo ronoontiM* dans

(Taiitros to\[t‘s opigi'aplii(juo>

Liijnc 1. — Arhnh el-nardtih dosigno dos fonctioriiiairos d un rang (‘l(‘Vo :

roxpn^ssion, coniuio dos 1(‘> Faliniides oontinua d avoir cours sous los Mani-

loulvS. 11 [larait otabli ({u’a Fopocpio manilouko, los fonolionnairos ap[Mdos

(frhdh rl-nnrdnh rocovaioiit. outro lour soldo on argont. oertainos rouriiiluros

on naturo, (d oo soul oos distributions ([ui sent oxprossbmont ([ualit’ib(‘s do

nifrdlih O't.

LTi cortain nombro d bpitlibt(‘s viiMiiund oorroboror la valour b^gab' (d la

durbo d(‘ la rondalion. 1/uno d'ldb^s ost as>o/ raro ot parait inbdito on (‘pigra-

phio. (Y <-Sl dit infnah(n\, (^ digno d btr(' pris on coiisidbration » : on on

rotrouvi' FiMiqiloi dan> un doouinont (uuitoinporain, lo traitb do pai\ ontro

ranuM'bin ot Alalik Nadr Faraj Fn o(‘ (pii oonoorno la porpbtuilb d uno Ion-

dation, los ados do waiff nnitorniont dos (‘X[)rossions toutos laitos : la miocos-

sion dos anntTxs, dos inois. dos jours ot dos nuits, no dovra pas altbror los dis-

positions (In rondatinir

u;(i-4(;y ;70, ts-i, ;s(;, ii)o-o.)2: n,

p. all).

Ayvoithidrs : Ihn tt'xho II,

p. 470: MvQiti/i, ril. tr., I\
,

p' -a), lO :

od. liulaip II, 80)-8S, :>‘-5(i . Ihn h vs, 1, [). 8S.

\lnmh>uh\> . Ya 1 1 1 Ksn I Of',s. 7 i. d. Mnnih'ih.,

p. 30., 33, 3 !.ri4, 180,

1

-22S,Ou.( 'VI II VM)I.

IV, p . 13,

1

7, 21, 24, 4 1), iT, o'i, t)4, 1 97 ,
223--223.

23 4, 229

:

XI, p. 3, 4 : ) : Xl\
, p. lot) ; M v(jui/i.

11, p. OOy 39, 01. Oli . 1 l-J. Oi. -209. 210. 213.

229, 231, 32 i, 330 , 379, 381. 397. 401, 404.

419, 422, 431, 433
;

Z)Mii;i, p. 87 : AhLM.-

M Ml ed. lN)[)per, YI, p. 107, 281, 312,

333, 3 44, 333, 347, 381. ;-9ir,, toil, 479, 489,

0O3 , 720, 738, 7 73, 792 ; liiN Ii 's. I, 1). 121,

lil, 15'J, 173, 180, 233. 238, 2 iO. 233, 233,

270,277, 277, 30L30i), , 11, [» 33, (il, 10, 133,

100, 178, nil: (1.1, A., Synr du \<>rd, I.ii’ 12.

O' IU:l, //iscr. nr, dr /V:, J. A., 1018, II,

Syria. — V.

p. l!)7, 230. (a. Tbn n.m([nl, in Amviu, IHh.

ni'. sicdln^ I, ]). 8; Y \i)\ t, IIL [). 131.

I'’ \ny Khvjlikvn, texO' II, [>.320. — Le mot

siniiit ii'y blail pourtanl pas iiiconiiu 1 cl. 1 k>

.Mi^kvwvhi, V, p. 780-181; et in Avikoro/ et

M \Kuoi IOC rn. El Ujtsr of ( fir {hhosid f dilijihnlr,

I, p 311-312 ; IV, p. 331, 333j

Of. (3 I. A., Eijyide, I, p. 130, 243, n. 3,

400
, 11 . 0: Syrir dn Surd, 1, p. 87-88.

Cf. J. A.. 1031, II. [). lOOicori'iger rufiih

(‘II }'ntnb],

i’‘ Cf M vipiizi, 11, p.2 1 1 . 210), 224:0: vuu-

\ti ar. Mnnilouh:>, II, h. [>. 03, n. 20 ; (ivLi>r-

FivO\-l)KMo\i[aM>, Syri<\ p. (3\V1I1, u. 1.

Sur les iiombreiiNes (“X [H’c‘^'«ions adminis-

tralive^ daii> b‘squLdlos oiilre le mot rahh. vi.

C 1 A ,
/3/y/de, I, p. 243, 11 3.

''' O vi.t MTii \M)f, XIV. p. 100

i' Cf CvKoiNV'' dr iirriiftiln, p 144;

.U
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Lijjnv .Y — (li^pf^sili(jns sunt plac('M\s sou^ la sauvegarda de Dieu par la

meiilioii d'uii V(‘rsi‘l coraniipia. qiii ful rr\<d(‘ a prupos do^ succossiuns. et

qifoii ndrouvi^ [yr^ ^ouviMil dafis 1 (‘S a(:t(‘> da. ^\ [U[( at dans 1 (‘S ddcrots. L i\

auti’a ap[)(daul siir <pii s(' naidraiiMit aoupald('> (raltdratioiis la

« maladiatioii da Diiai. aiiiia'. (d da tons l(‘s liniiinK^s ». est dgalemont

(1*1111 iMii[)l()i (ViMpiaiit. Or lit aiissi iina siiiipli' inal(Mliatiun. (jui la^monte par-

foYjusipra l’ai*riara-ii'raRd-p('‘ra d'un coailrayanant (AaRitiR*!. Eiifin. il ast (‘j^’a-

liRiKMit '^tipul<‘. par un(‘ autre foriRula. qua aeliii-ai trcRivera an Paradis Diau

(d Maliomid couinu^ advarsain^s (^t qu^il oncourra lour aolen^ ¥ai tout cas,

1 (‘S ('q)ii^ra[)lie^. qu'ils aiaiit trait a das d«k*isions juridi(juos ou a das iiiesures

adininistrativas. ii adiident jamais de sanction pidiala ii propramant parler .

a cette je iie connais iLl^(}udai qu'una seula exciqdion, concernant d'ail-

leurs nil d(_d,*rat inililaira J.as dis[)0>itiuns d(_^s acles da waqt*, assimilees. par

le rita (dialule tout an muins, aux prascriptioiij? reliuiausi's davaiiuit exposar

sLirtout los coiitrevanants a des sanctions dans l autia monde.

line peut atr(‘ (piesUou d lAudier ici ](‘s vicissitudi^s divm-ses das bians da

inaininorta dans Idslain : las vulonlas des particuli(us r('‘sist(‘nt mal aux r(Ao-

lutiuns politi(iuas. 11 idest pas doutmix capimdant ipie cortaines fainilb^s aiont

pLi cunsorver asse/. lon^tenqcs des riivanus par b* inu\ an do wa(|fs coiistituds

(‘11 fav(Uir (Vun(‘ (cuM’a idiarilabla. dont radiniiiistralion lour im*ombait par la

a. 1. A., Eijyplc. 1. ly "0, 373; Syrle da Xoi'd.

I, 11^ it, Jcra^aletii

.

I. (. (iS. ii 3, ICS

Mis'iioii ca Mrsopohiaiir, IL p. 14:

1 b> i:l SviUAtr. p. IjO. 93 ;
luy li.-Faiwii. p :23!i

;

QvLnviHAADr, VlU.p S3. 1 1 i
.

[i ITS “2Si;X.

p. ir):XI. p. :>s. 133. 1S2. IS7. iSs. 190 . -JaT. lOU.

XU. p S:2. 312. 344. T5S,390. 470: Xlll. p. 37,

13, G7. J2G.12S, Ul. 142. 213. STi.MV.p. 22,

42, 04, 70, 97. ll>7: >Iv<jiii/i. rd. In>! IV . IV,

p. 280.

C' Cornn, il. 130, — La fociunlo he lit di'jTi

daii^ les hadith {Hi khvih. I, [) <)00, iV, y. 370.

37 1 : 1b> H vmj \i,, L p 0, Si. I l!C 122. 120. 151

.

:;is. 32S : 111. p. 1S3. 199. 238. 242 ; IV. p. 35.

50. 238. 239. 390, 421, 424; ^ \'.u lu. IliA., !1.

p 12 4). td. d'apnTs la ti’aditinn. daii^ d'" docu-

ments anoiou^ I Q\lo u.ii.^Nui, Xlil. p. 121-122).

Lour lou^ ca-- il ijcrait Facih' do mul-

ti jilier les I’ofOreuces, Je me borne a reuvover

a de^ in^(‘i’i[dions i‘(Miferuianl de?? formules de

nialrdi(dion moin< eonranits: S^l v\(nr, Descr,

de DniaaSs J. A., 1895, 11. p. 270 : Bkl, Insrr.

nr. de l e:, J. A.. 1917, 11, p. 224 : 191s, II.

[I. 257 : C. I. A, Idjyple, 1, u'^ 525 : Sy/»/> dn

Xord, I, 11 ' 41, 44: Mission en

Me^iOpola inie. 11. p. 0,

' 'i Un decret de la eitadoUo (LAlexandrie

condaranaiit a la slrangiilatiun (piieonque fera

un ubjet de Ja ciladolb' (C. I. A.. fXiypte.

I, n<^32ii.

M Mission en Mesojjotamie.

II, p. 27. — CF. Ihid,, p. 10 : u waqf pour lou-

jn Ill's saint, au nienie litre (pie tout ce qin'

Dieu a declare saint. (*(tinine la ^leeijiie, la

mo-quee el-Karam. LAngle Yemenite de la

Ka'ba el le maqam d'Abraluim ».
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decision dii tondateui*. .Mais. ea fa(‘<.‘ dc la doetidins (|ui proelaiiie l iaaliena-

bilite des bieii.s-\va([r>^^'. 4ui interdit ain-'si bicLi uiie suhstdiitioii dr l)eiieliciair(‘s

qu'ane iiiudilie:dion des clauses riiistoiie ni()atr(‘ eonmieat. rn fait, on

touniait la loi, (mi obsio vaiit (Oi ap[)areace des roruies l('‘u'ales.

Lj‘s ponvoiis [)ni)li<‘s avaient la faeiliti‘ de Taii-e disparaitre les aetes do

waqfs, et ils ae s*eJi privaieal pas : c'est preei^PnieDt a propos ddlebroa (pi(‘

Majir el-dia aotr Tahsiaiee des lili es de a\ aql' et d(‘ tuute iudieatioa qui n^it

sar leur lraei‘ » et si^nale quo le^ cdalilisseiaeats de la ville soat, pour la ])lu-

part, abandonnes et de>or^aiuiseN . Alais. lor^qur les grande qadis \oulai{Uit

biea s*v preter, 1(‘ tilre de ^vaq^ eessait d’etre ua ol)>tacl(‘ : oa trouvera, ea

note, Piadicatioa de quelques dilapidations M-aadalea'^(‘s doat 1 (‘n lii>torieas S(‘

Tout Perho E’ia^eriptioa au aoin de Ranjiiq [ireeiseua danger tpii a’elait [)a^

toajours evib‘ : il arri\ait ([ue les « bituis bjiuE ( (1 an waijl) soieat delourar's

et [ja^seat aux luaias de gens les dideaaat a litre de eoae(‘s>iua loaei^'ro [i(/la \

ou ea loale piaqu'iele ».

.Pai tiMdait iitlll/al [u\v unitHtc. et eida >ead)le (Uabli [Mr qaelqia^s l(‘xles

<-it(G ei-dr>soas. .I(‘ a’igaun' [)as ([ae ei' aiol >igairh‘ [larloi^, dans la langia*

adnuai'^lrati\ d(‘s Maiuloak^. hinfullnii. prujvt ^ ’

. Mais il [)arail inqM)N>ible, i('i (d

dans d(‘s eas aiialoma^^, d(‘ eoas(‘r\(‘r a uiilhnl e(^tt(‘ (Pa'iiieia* sigaifieatii ai : la

[d('MM‘, ([u’aa pag(‘ a[»[)ort(‘ d(‘ bi (aaa* da saltan a la laGidiana^ d'aa bant rmie-

1 1 on aa 1 la* d(‘ [> n > \ i ae« ‘
, ( d >a r li ‘ \ a d (

‘ la
(
p ! < dl (

‘ i a' d(‘ rn aa* la it gra \ e r a a t( ‘X t(
‘

?>ur [a(‘rn\ ia‘ [nail etn* ([uTai doeaiaeat original, re\('du d(‘ la >iguature da

>ultaa ^

‘d

.l(‘ (•(mi[d(‘ (dadi(‘r ailbairN^' la [dn >i()a(anit‘ d’^ lluiga Saliini. ([ai tigare i(‘i

a (If. a 1. t!cin

,

1- r-

O' avili' r'l riuk*r[>i’»d;ai()ii<aril cnMv'h'ni di'

ao(iii'*r Ji h'lilil il‘( rl a ijfiYy^fi'iL ict. (,. I. A .

Jerus'tleiiu 1 p.^S, a d E, ii. C. IIE.

‘ l L-DIN, p

O' Cf. M V<HII/I. Ii. poASO. tiai; ;
{ ): \iuiMiiii.

MmnlonJ* I, />, p. 3a : IL a. p. SIL fL : S\(-

VAiui , iJi’bC. (/*’ .1. A.. Ls et, 1, p. ;

C. L A., f^(fYi)it'. 1. p 31 E
en Mri>t}i)o('Ufii,\ IL p 3; Hull Coimlr <trl <ir.,

XXXIL p 87.

Lf. M\<>ai/i. II. p. :ilT; (Ji. v i i.i m- ui .

M<i fnlmil, y, L n, p. 1()1. note. (LI A., /i^/vp/e.

I, p. ~\t[ : Svro’ ili( Vo/’(/, I, p (O ; (ivLin-

Nr/\'e, p. XLULXLIV.

\3tir q Vi u n vM)!, VI, p. 187 : Va
. p 11)7.

j!) 'iOL 3 ,0
. Vai, p L7. L 33 ;;, 33 L oU.

ILL 3M)- 3)3. 37‘), 3S'i, 3^-3, 3NL 3SL : XL

p. :)L 3o
;
Am' i-Mvo^^in, ed. ]Li])per. VI.

p in. O;- ^ o;! \i , in., Munthjuh S, L n, p. 3li>,

33'), nolr. — (A'vi jiiiin ([ii'll tanl eonipi'iMidrn

le ni*d daii^ (L i. A , Sy/aeda .Vo/'d, I, n'^3i.

0 ]. A., Lpv/de, a, eoiiiiueutaii'e <lf>

in-(‘l‘l[dinn> de l.i ![in'([Uee el-Aqmar.
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oonnno dii
:
par ce titro ot par >a date crtto inscri[)tion olirp iiii

r(‘rtain iiiteivt. car la pi'iiici[)ali^ hiographie (rVlhui’a iic juvrid (‘c p(‘rsonnaii‘(‘

(pi on 797 L(‘s [)ag(‘^ (daitMd souv(;‘id ciivovis inissioii pour lies ai1air(‘s

inip()rtaut(‘> dii ^idlau r[ notaimiHud [lOur traii>iiudlr(‘ dies d(‘ci*(ds

La date n’rst pas j^ra\(4‘ tres clairciuciil. luais idle pinit (Arc laAalilie sans

laisscu* j)la(;o au d(.)ul{‘. Eii ctlid. 1 intend an I d(‘s deux sanctuaires Janlainir

Zaliiri in' fut I'li foiKdions (pie [>endant (pndijnes iiiois, dans la pr(‘iiU('‘r(‘ iiiuitid"

d(‘ I'an 790

(hi trouvo dans eidte inseri[)tiun deiixtitres (pfil iinporte de ne pa> cuiifun-

dre : Liiiu kliddim d-haruinidn el-rharlffiia. pun'inent sultanien (d lioiioriliiiine

poid(‘ par ](‘s A\V()nl)id(‘S. l(*s Mainloiilvs (d l(‘s suRans ottomans : I’aiitr)',

)td:ir vl-Ij'fiyfmaiH rl~rfnirif(fin, titn* du fonctiomiaire syrii'ii (pii adminislrait h's

n'Vimns des sain tnairi's de J(d*u>aleni et d ILdiron. (d (]ui cniiiulait (*es roin*-

tions jiarfois avia; (adles dii puiuennuir de JidaisaL'iu it rutainsi tout au

moins jusipi an n'ymic di‘ Faraj : ca* souverain lit seidler a eiili* du Rah (‘l-SiRila.

a JiM'Usalem, une dalli'. sur laipielh' i!‘tait firavi* iiii (kd*ret iriterdisant h' eumul

des deux functions, et c(*ci [(Our doniier plus d’iinh'pendance au Aa/dr ipii.

vers la un^me epo([U('. fut nuimin'' par le sultan et cessa de relever du pou-

verneur de Danias

o. Les distributions dAIkbron. — Ikdiron est appele en aralx' el-KIndU, par

ahn'viatioii de Mudnuit el-khald, la [ die de I Ann [de la cit(‘ d AhiMliauR^*:

^ M \(jiu/iUI
,

p. 'i!M — f/in ii':i aixaiii

lieu de pareiile avee Vll)u,i,a'i 'Umari. l(‘ uiaitre

du sultan narquq(voir lltUron^X. p

Ml'Jiu FK-DIN, p. “>5S .i: I. A., Jeru^nlem,

I. p. :>8!).

Ml nu FL-ufN. p. "iuN.

Mljir ff-iun. p
“2 iO, 2()8

(d’ p\L^> MUiAMU, IV, p. lid); VI. [». 187;

Vll, p. 170 ; XI. ii, liU 1 1:,, 1 17 : XU. p lo:,;

U 1. A., /-q/v/de. 1. p 127, 11 . 2, Ul7, u. j ;

.tt'ru^nhna, 1, [>. 177. IDi, ii (>, 2->(, n. li, 23 J,

n. i. 2 )1; (i u 1)1 1 uo\-I)FMo\iij\M>, fji Syr'w,

p. ITG.

" Ml m; M.-DiN, [) 23
1 ;

ViM.i N r et M K \ ^

Ilrhrofi
, p. I O'l-

Mljh; I F-uiN. p. US3

Sur eu SLirnom. ef. Ibn Hvnbvf, 1, ji. i
;

Ib> Sv'u. \,a, p. 22; T\baiu, trad. ZoUuiberg,

l.p lid, Pi-dirics <1 Ur, \, p. 81 ; Tii \'libi,

Thuidfr rl-idfhih, p. 15 (trad, in Z. D. M. G.,

V, p. 170 ‘

; IhA As \KiB, II. p, l50-ir> 1 ; rl-'Aini,

l*aris, lU". ar. 1723, 1. i /; ; m: S\< Chrht.

dr., II, 70; 1 ) 1 , Ll'^al.s, \'oyd<ie, I. p. 3i7 ; Dk-

< ‘>i ai)i \iv>( Ml , fji Udjrndr ii \hrdhdfn. Her.

fiisl. d. nd., XXII, p. (.5. 72 : B\bbiku dk Mf\-

Siirnodti^. p. 83: C. 1. A., Jrrdsdlein, I,
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Ip voiset (*orurii([m.‘ ([ui (*oas.icn‘ cr suraoiii dii [)atri;u'clip sp troiiV(‘ calli^ra-

pliip ^ur un tablpau pPTidii a rote du niihrah ^^3

Lp IJaraiu ri'iderine, d aprps uiio tradition qup Ips inusiilinan^^ n'ont pa^

inv(*nt(b\ son toinla^au. ainsi qnp ctaix: (Elsaap pt dp Jacob, pt ppu\ d(‘ bnirs

p[)ouses

C/pst prps dTIpbron ([ii’iiiip tradition. r\u'alpuipnt ancipnn(\ [da(‘p Earbn^ a

I'unibrp diiqiipl Abraham put I'uccasion d’otVrir riiospitalitp ' 'b Et c3‘st a cp

souvenir bibliqiip. p u*a[)hra>p dans le ia:)rau ^^3 (jup rattachp un aulrp sur-

nom par lp(jupl 1 p> Aral)ps qualitipiit Abrabain, celui d'Aba l'aduftf, lp o pprp

dps libt<‘s *'’ ». lE^s distributions solpiinpllps dp vivres out (dp fait(^> (duupie jour

[amdant loni;t(MUps an >an(*tuaii‘p dTIpbron. pour coiuiinAnorpr c(dt(^ proxau-

bial(‘ lios[dtalit('‘ du [)atriarchp. qui, au dir(‘ d(‘s (h-rivaius inusulinaiis. [)r(mait

rai*(Miumt un iwqias sans avoir (‘on\ii‘a sa tabl(‘ 1(‘S pauvn^s (pTon axait, dans

r(‘ but (d par S(m oi'drp, ra(*colps sur Ips (dumiins.

11 m’a [uiru int(d‘pssant dp ^a‘OU[)pr iid (}upl(pips t(‘\t(‘s ax ant trail a (adtp

piimsp (‘outum(\

lai [u*Pinipn‘ lupution df‘s rps>ourc(\s allVctid's par dps liberalitps au llaraui

dTl(d)ron nous rpportp au d(T)ul du iv® >i(^‘ch* dp rhepre/x"^^ dp noire pre : un

certain Abu Bakr (d-Iskati constitua, en favour des servitours etdu sanctuaire,

dpsxxiuifs nond)rpn\ s'lTevant a pres dp i.OOO dinars

p. 83 : ViMiNf taMv(Kv>, UAif'inu p IIT 109: Bflon, Simjiilarite:, p. 3"23; Miciulu,

n. 2, HE, u 1. — oxiu’e-^sioii (Vnnii dc Hist, fles Croisndes. 1. p. 5*2; et les voya-

hieu, s'ap[)rKpiant a Abraham, se rencontre gears cites dans (Jl v i iu mi ni:, Manilonhs. \,

d'allleurs dans rAucieii et le Xoaveaii Te^ta- p. 249-252.

immi td dans la ntlorature ctiivlieii]U‘ des pr<‘- O' Gmrse. ch. win; cf. oi Liwi>, I,

luiers t(‘mp< n‘f. Nui oi ki >S( aw n lo ,
Oesr/e 3Pd-322, 342.

d. (Jornns, I, [). 1*7, u.2; IhnSx'o, 11, h, note^, CXav7/i,Ll, 2 4-27.

p. 15 1 .

'
’ Cf. l\c. uu, 1, p. 272, 3*7 , trad. Zoten-

0 (if. Sri \\\\i , Ifischr. im Ibintni, Z.L). P X\, berg, 1, i). 171 ; Am 'l-Fiov, ed. du Cairt‘, I,

\Xm, p. 249; XhM'iNi et Mv('kv\, Hebron, p. 15; Ion S\0), I, o, p. 21-22; Ihn Qi i\ia\,

p. Hi. — X oir l inscription de Soliman, in in: Mobirif, p. 10; p. 4 ; TiivUiia, fUbnnr

fa \m:s, l oyfo/e. 11, p. 185. td (Jiiliib, p. 33, 196 i trail, in Z. D. M. G., X'l.

(•' (if. Xv'^^iKi KaosH \i:, p. 190- 102
;

[). 57 > ; Murnssa. p. 11-12 ; M upiizi, 1, p. -4(iU:

flrentbtmd llistidre, \\\, [). 54-5 >, 71; Vmut, Ion Asvkiu, II, p. 138, 154-155; Golo/iiieu.

11, p. 195
;
H\ki'm\nn, Gcof//*. A7u’/i/\, p. 33-3 4 ; Hn^ J^tilridt'idiemjt'nh

,

Z. 1). P.X’^., XX 11, p. 121 ;

Mljiii p. 3-7, 17-18; Nabiilii'-i, in (JinucavM)i, I, ed., p. 258.

Wiener Sit:nfnisbei\, \

.

[>.348; Am 'i,-F(i)\, Mi jik li,-di>, [>. 8; Av<siiu Knosuve

(icoi/r.,!!, if. [). 19; U\ssi'i. XVdro//m/i. p 100- p. lol. n. ! ; \rr}t nr. hd . I. [>. (>00, n. 58.
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On a cite suavinil le texte ]o plus aucieu. relatif au\ distrihutiniis (rilehron.

celui d(? MiiqaddaNi (^7:; Os;)): « est ](‘ l)oiii*u’ d*AI)i*aliani rAnii...

L'eiiceiTite ((pii l(‘s toiuiieauv d«‘s jjairiari'ins) a etc coiivei*ti(‘ (ui

inoS({ue(‘. et on a l)ali lout autoiir d<‘S iiiaisoiis [)oui* heljerger les pelerius...

Daiiscadte localite se trouve uin* iiiai^-oii ddidt(‘> ( <'////u7^n coastamiiKud ou\erl(‘,

avec de^ cuisiuiers, dt*s houlan^^'ius (d d(‘'^ ^.ervileurs a[q)oinf(‘'- (jui otlVoid h

tons les pauvro^ qui se pnAontent !(‘^ Iciililh^^ // / li/iilr. On (ui doiiiu^ aii^'-i au\

ri(*lie.s s*ils ( djAiraid ea) preiidiT. !j‘> li'imis (U*oiout, eu t;’(UUU‘al, <pie c e^t 1(‘

re])as dc I'liospitalilt^ oirrrt piir Ahrahaiii: eu reallt<d c’est Ii‘ resullat dii

\va({r de Taiuiui l)an ou d 1111 autre. .1 titun /(ris, Ic iincfir <>st dr ^ rn dhstrnir )>

I n des iiiaiiUserits de eet ouvrau’e ajoutf‘ ici les dfdJiiU ^ui\auts : <( Le

[>rince (In Khurasan’'’ — ([U(‘ le Tres-Haut alVeriiiisSi^ son li'ouvi'rneinenl! —
avail doiiiu' Lordre d alVeeler eliaque aniua' a eeit<‘ d !s(i-i hutioii une soinine

de niill(‘ dirluun^. (|)*aulr(‘ part), h‘ Cliar Adil’ ' a eunstiliu' en sa raveur

une fondatiun ijii[)ortanle. Ji‘ lU' coiinais aujourd iiui, dans rislain, aucuiie

ounre de cliarite et d auindne plus celehre ipie e(dh‘-ei : (dli‘ eo[isisle en uu

laqias ennvenahle (pie nian^’eiit l(‘s vo\ ai;’eiii‘S (jui out taiiii. (d, \eut [uuqM^'-

tner une coutuni(‘ d'Abraliaiu ipii si* plaisait a ollVir riios[>ita]ite ]HUidaid s;i

vie. »

J’ai traduil cidli* note additionnelli' d'un laqii^li*, qui seiidile pnuidri* [larti

euntre la ridsia've de Mu([addasi. [lairi* ([ii il e>t r(unai‘([iia Ide de \oir (pi*au

iV' siecde de. rin\u‘ire dis [U'inces de la Traiisoxiaiie s'iii tid*(‘ssaieid a im sanc-

tiiaire s\rien. L(‘ lexliolu i;’(‘Of^'iM[>he lui-iiudni' nnaitioiiiie les Inilillrs a fhnilc^"\

ipie Ion r(drou\era daii^ (h‘s relations po^t(*rieui'(‘s id dans 1 inscription d(‘

Ibirip'iq. Mais la [larlie la [)lus curieuse de ^on e\[)os(‘, c'(.*st le raltaclnu'iieid dii re-

pas an w aijl* de Taniiin Dari, i )n (auinait la cidehn* donation (pie le Drophi'di* lit

Mi.oaddasi, p. trad. Ii\.NkiMr

(d Azuo, p. ;
Mljiu p. 11 -H,

QLATiu.Mf HE. Mdiitl'jiiki, 1. h, p. "dii-dfd;

G \i.Dri ro^-Dj MoN’inMs, Nv/*e.\ [). dd, 11. ".
2 , in

fine.

K-' Poiirtant Mn(}a(lda>i partial pa a aa ra[»as

<p. ti

:

trad. p. 7i)-77

.

d' Mlq\oi)Am, p. 17d. n. d; tra 1., p. dSd.

II. 1.

O' Uii prince Saiiiaiiide de tin khar.'t.

Ldi j)riti(‘(‘ Uu (iarjistan (cf. ItxHhiiii in

iHrf. dr l<t f^ersr. p. Kiii-

\!i R, (jilliirijr-tlt.. I, p. di "2
;

Efic. fie rhhtni.

H. p It'd svMiAL, \t'r:rlilin. Mnh. Dyn .

Aldidrull pr. Iddd, [).
'>

.

trad. Hanlviim et A/.eu. p. 1), jj d, id, 11 I

Voir le- t(,\l(‘> rdniHv par ti<>ld/.ih(“r. in

/. 0 . P. V.. X\ Jl. [1. Vinlim elMvi.-

kv>, llrhron. [i. tdl).
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a CO ]i(‘ro^ do li\i?on(l(Oo qji,. fnt Tamiin RarP' : iioiH iPavons pas a nous on

occiipoi* ici.sauf a >ij^'nali‘!* Pact(‘ d(‘ donatioM oxi^lait (‘nriu i^ on Ono Ril);),

Les descoiidanls d(.^ Taniini Dari, (pii t*orin;iioiit alor^; uno coiniiuinaulo

nuiid)rouso. nuinnu'o ot ([ui vivaiont sur los roveniis d(‘ la villo

d Ilohroii. probaldoHKMtl f‘ii ({ualiio do ^oi^itours dii sanctnain', ont nionlro

a Miijir ol-din. nn iiiori'oau d(* poan jiroviMiaut do la hottiao du oalild Ali »,

sar liMpad t'dait I'oril lacl(‘ do douatioa duatli^s l);ir[tos pnsM'daioiit. (‘u oatn‘.

uno cnpii‘ a(illioatilit'‘(‘ par li* calil’i; al)l)a>>id(.‘ Mustaajid '

‘P

Au Toad, il sonibli* avbrd ([n il y iail aa dtdait do ria^tallatioa inusuliaaja^

(Ml SyriiM aao s()rt(' d(^ ^or vitudi^ a Ilidaija. ot la tonilx* dWhraliani pout a A*

('dro pas bli*aa;^'br(*. Ea (‘on^idlaat 1<‘S anliMirs ([ui sd'diaubud ^arla doaatiiai

du Pr()pli('d(‘ a Taaiiai Dari, oa vta-ra (|a(' l(‘s saooi‘s^(Mir^ di^ Mahomot la

r(Miuuvol(‘rout. L a auloar cofdouipuraia d(‘ Mu<|adda>i va (‘unlribiKM* a (Adair-

cir 1{‘ l(‘\l(‘ da ;L;(Am'ra[>bo ot (‘X[di([U(M* coniuioat (ja [xiuvait alor^ rallaidior b‘s

distribatiuas a Tainiia Dari. Tal)arani (v ibiO b7 I
)
piM'dtMid ([a(‘ lo (.0111101 inar

(•oalirina la coiKO's^ioa, aiais av(‘C b‘s^ti[)ulati(ais suivaat(‘S : ua li(‘rs (Mi t()ut(*

[)i*o[)ri(d(* a dduaiai, ua laa s ounsa(M'(‘ alValiidioa pla \va([t') ot ua lii.M's r(‘S(‘rM‘

au\ ro//u//r//r.s*. (fhiHi l-sfih'il

La d('soriptioa (b‘ Nas^iri Ivbusrau in('‘rit(‘ uno atloatiua [)artiouUbrt^ : b‘

S('‘juar* (la vo\ai;’(Mir [xM'sna a iLdunn dat(' do LIS lOiT ot (dunjiu" (bdail d(‘

1 (*[to([a(‘ [)r(‘-latia(‘ (‘>t [a*(Md(Mi\;. Liw r(‘V(Mui^ do foadatioas [)i(Mis(‘s, b(*rit-

ih*’', aiasi ([U(M.‘oa\ ddia ^raad aond)r(‘ d(‘ villayi‘s ^oid alVoctb< a roatr(di(Mi

da baalxoui (PAbraliaai... Los aiur> (d b' sol d(‘ la (diainbro sbpaloral(‘ soat

Voir l>\'isi I, L»’s nvcninrcs nicrreilU^n^rs

(Ic Trmini ed-lhtri, < iion, ,d.Snr. Mi. II \oL V ;

t‘t [(!> lIwfiAr. Ilf. |). ii!); VI, p iiS
;
M\i\-

xi/i, II. [), '2.13; C\irv..M. ( Uir<>nrHir<!pli i)f

.

I,

p. 4o,S : () vLQ\rii \Ni>i . I. O’’’ 0(1
, p. :20“2,

P) Cf. Mv(}nizr, od. Iiisf. fr.. II, p. oO, oii.

i8G ; 111. p. oja. n 11: In> Diuvin, p. :

liiN AbARiH. Ill, p. 3ol-858: Yvc^l i, 11. p. !')3-

laG
; Qalqvcham)!. IV. p. ixj

;
Xlll. p. 1 18-1 JJ ;

Ibn IIaj\k, 1, p. 37 '2 ;
.N \ssibi IviK’tbUAL, p. 01),

n. 2; (Ivi r VM, 11, p. 288-201: ot (din*-

notirdphin

,

1, p. 93
;
O vi di i uo^-Di monibwi s,

SvnV, p. G2. — Voir Clormon r-G vane Ln

lainpe et FtAivier (hutb Ic Connp Fiev. hist. reL.

LXXXI. p 2il ol seq , 239, roimprime dans
K. A. 0 , vol. VJII.

li'' donnaxMit leiir nom a lui ({uartier

(MrriK rr-DiN, p. 220, 223. 227; Ui vtbemiju .

Mnmlonh',-,, !./:>. p 241} : rappellatioiu'st oncon*

roiinut.' do Xabuliisi (Wiener Sif:iinqsbrr., \,

[). 823 i

: cf. Moritz, Der SinaihnlL Ahhand. k.

Ges. d. Wiss. Gotfiiujen, Xene rohje, XVI.

p. 41.

O' Ml nii rr-DiN, p. 227-220.

O (a. IfJN AbAKlU, llI.p..)o3: Q V Iw( » ACHANDI.

Xlll. p. 101.

Kiiosiivi
, p. OO-lOi.
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(‘ouvorU (1 ‘ [ix[n> (Tiiu li’iMii 1 vl (h^ du Magrih [diis prdcif'uses qu(‘

l)rO(*iirL J’ai vu \ \ iiiie aatta ([ni servait da tapis d(‘ priara (d ipii avait ata

aii\uya(‘. ina t*ut-ildit. [)ar el-jfii/Hrh (‘salava du sultau (rKgy[>ta. Kl](‘

a\ ait ala arliah^a a Misr iiulli‘ part j(‘ ii ai \n iiiia iialto aussi Ixdla*.. Sur

la tei*ra>s(‘ da la muijsiira qui sa truuva dans l'iiit(h*iaur d(‘ I’anaidiita du saiu*-

tuair(‘, on acnnstruit tla petit(‘s alianil)ras pour v login* las lintas. L(‘> r(.‘V(‘iius

da li‘gs piaux <*onsistanl ini villagi^s rl an prupriidi's iiiiinoi)iliar(‘s a .lr‘ru-<alam.

[)(*rinatt(‘nt di^ [joiirvoir au\ di'qumsas du sanatnaira. .. On Tail a tons R^s atran-

giu's. M)uigaurs an palerins. una distrilnitian da [)aiji at d'olivas... (Juiaoiiqua

vianl a llahron raroit par jour un painrond at un bol da IcHlilIrs cfiitcs if I'lifdle:

oil donna agalaiinnit du raisin sm*. Oatta aontimu^ riMiionta an t(‘m[)s d'Abra-

luun (d (dla >ub>ist(‘ jusipi a pr(‘j?onl. II ^ a di‘S jours on 1 on vnit arrivin’ ainq

aants vo\agaurs, id aliaaun d'anx trouva pn'qjara ](‘ rapas doni nous vanoiis da

pai'lar. »

J^r* [xdarjii Ab IIara^\'i passa a JIabron [anidaid 1 oai‘U[)ahon Iraiupun an

Hbl) I ITd : il na parli^ pas das disli*il)utunis. id. dii ransjognainaut douiu* plus

loin on [unit aom bira qn alias a\aiant Hi sn[)primaas. prnt-atra fauta da ras-

sourra>. La si'id Tail aurianx noti^ pai* [faraw i ast lii din’ouvin’ta das aoi*[»s das

palriaralias antarras a Hrd)ron. an .'ild 11 lb, at ra n'n-it du [ladarin musuliuaii

pant rdra I’oidronta avar das ralations oaaidantala^

L‘oacu[)ation t‘ran([ua aassa en -‘bSd 11S7 at las Axvouliidas soiigaronl a

inattra da 1 ordra dans ](‘s ravinius d un sanctuaira qua las abn'dians avaiaiit

aartainainan t raspartm L inscription da AlaliK AIu a/zaui Isa ast una [)r(ni\a da'

aidta solliaituda. La niol qni sy tron\a, na‘ s appliqui' prol)al)laiuant

qu'ii 1 bos(»italita a donnar auv palaidns [Mnidant las trois join’s raglaiiianlairas.

at non aux distributions. Lt, qnabpias annr'as plus taril, an <)2d I 12l>, la gib.)-

n Lo aiii^i <lesi^nir uo peut ('are

qu(‘ It* gou voriit'ur de Aim chink in Diz-

i>iri ((*r. Iij.N LI. Q VI AMSi. p. Tlcti^cq.i,

i- Cf. Arrii or. lot , I, p hOG-GOT
;

Iii.n i l-

Qviamm. p. 20"2 ct pi‘0\. p. 21); \ac)i r, 11,

p iG8: AlnVl-FiflA r[ Ihn el-Aihir. x, a. ,M:5 ;

Ml nis FL-niN, p 12-18: Oi vTurMijir. Mnnt-

/on/i'.s, L 6, p. 245: Kilobit vr. p. 10!,

n. 1 : OuTiir, Die Untersnrh. d. Pairinridien--

(jrabes. Z. D. 1\ V., AVll, p. 238 et seq.
;
Uiam,

fni'enf. dr In sejiiilf. iJes P<ifri>in he^. Anh.nr.
In!.., 11. (t. p. 411-i21; Vlnll.n! et

Hebron, p. IGG »*t ^eq.

'

'' Cf. Ibsf or. de.s (d'oistides, \. p. GOT : IV.

!>. 303. 313-315. Pux m r, Ui^l. (ridjyple,

p. Ii8, ^Mviun/i, II, [). 23 i . (lOLn/on n, in

la P. \ X\ II, p. 1 !8
;

Di in mjoi m.. \ le

d < hisauin. p.200. i!.3
;
Scnu wiw Hoi h. Ifennnd

de CltdtiUon. p. 189. 203). 204; Vim i \'i et

Ma(kv\, Hebron. p. ISO,
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grapho Yaqut n‘a poiit-etre pas autre chose on ecrivant 9)
: « H y a la un

sanctuaire^ ou vienncnt d(‘s pelerins ct ou resident des gens qui s'y retirent.

Lgs {)elcriris y trouvent I’hospitalite {diijafa). » En etfet, on possede siir cette

question un texte formel : Eq 602 1264 on rccut la nouvelle que, dans la

vide d'Hebron, on avait ndablile repas et les distributions destinees aux habi-

tants et aux vnyageurs. Get usage avait ete intorrompu depuis un grand

nombre d'aiinees *^6

Quatre ans plus tard. Baibars ordonnait de rebatir la ville d llebron et sa

principale inosqu<*e. et prr*ci5ait que o lo repas {^Khmrdnj devait se donner a

quel([iie distance de la luosquee^"^ •>. La reconstruction de la ville indique que

celloci avait soullerl de rocciipatiou inongole (pii preceda la bataille do *Ain-

Jaldt. On nuuKjue de details a ce sujet 6^^ niai^? on sail notaniment qu en

()99 1300, les Mongols inassacrerent les luusuhnans et les chretiens qui se

trouvaient a Jerusalein et a lh‘bron,et on les accuse en outre de pillages et de

destructions Eritre temps, un intendant des deux saiictuaires, Aidugdi

Rukni (v 603 1204 ). grand l)atisscur tit auginenter les distributions journa-

lieres de ])ld 6).

II nous faut faire un >aut dt‘ pres d'un demi-sieclc pour lire ime protesta-

tion plus ferine quo celle ile Mmjaddasi contre les pratiques ayant cours a Ile-

bron, celb' du Matikhal d’lhn el-II;\jj el-'Abdari (r 737 1337 ) : « Ou doit faire

attention an fait (pie certains disent, a propos des Icndlles quo Lou a Thabitude

de distribuer: \'oici I'liospitalite deEAiui ! » Ils considerent done les lentilles

comine le cadeau d’Abraham. et on pourraif en conclure qu'il sYdait borne {h

distribuer des lentilles), alors quo (’c Pro[)liete avait reelhuiient egorge du

betail pour ses InUes. On doit done inti'rdirr' a tout le monde Pusage de cette

expression... On doit en outre s'abi?tenir d'ecouler, do regarder, ou ineiue seu-

lement (Papproiivtu’ ce ({ui se proJuit cliaijue jour au moment de Tapres-midi.

Ui Y\Qr;T, IT, p. 4^)8 ; rt^prodiiit par Qa/\viiu

(cf. Z. D. P. V., XVU. p. P2l, n. 1).

I’l Ol^thcmeki:, Maniloaks, I. a. p. '2'M.

O' QuATurMtiu:, Mainlonfcs, 1.6.p. 48, ol: cf.

1b> lY\s,I.p. 1 11 ;Arch. or. lat.ALn.[}. o!)0. 420.

('*) Voir Arch. or. lal.. I, p. 630 ;
Vix i:>T

et Mack-ay, Hebron, p. 180-190,

C'' Gf. Zettkhstei:.n, Oesch. d. Mandhh’.. [). 09:

Ml l ADOvL, in Patrol, or., XIV. p. (503) 6G7. —
G(‘peu(luut des sources niongoles assurent qne

(Ta/iin augmeiita les dotations du toinbeau

d'Abraham lArrh, or. lat., I, p. 616j.

Gf. C. I. A., Jerusalem, 1, p. 108-199.

ei McjiK EL-oi-N, p. 264.

e") Tracluit de Golozuier, Das Patriarclien-

jrab. in Hebron, Z. 1). P.\ ., XVII, p. 110-120.

Syria. — V. 32
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(Jii bat le tambour, on soiiiie do la trompette et on joue d’autres instruments,

et de [dus quelques individus se livrcnt ii la danse
;
on appelle cela la parade

musiealo de TAmi [naubat ef-Khalil), Ce sont la de vaines sornettes ct un scan-

dale manifestc... Et il serait encore plus laid de considerer ccs tambours et

ces trunn)eltes coinnic un inoyen de se rapproclier de la divinite ».

Peut-etre cett(‘ parade musicale veut-elle comiiiemorer la tradition, notee

ci-de^sLis, qu'Al)raliam faisait cluique jour recueillir les pauvres q\ii orraient

par les clieiiiins et les invitait a sa table. Signalee ici pour la premiere fois

par un casuiste severe, elb‘ sera notee par les voyageurs posterieurs ^0. A ce

propos, Guldzilier et Clerinonl-Ganiieau ont ra[)proehe de Pexpression

naubat vl-Khalil le mot lihalUh/a (jui etait jusqu alors la^ste inexplique M. Ca-

sanova se rallie nial a cetl(‘ tlieorie qui ferait de hhalilhja yn equivalent d(‘

h'lbikhdna ^ par abreviation d une expression du genre de nauba khaUlvja, quo

j‘ai eu la cluinci^ d(^ trouver '‘-L

G'est (uiviron a la meine epo([ue que furent ecrits les Mardsid vl-lnUa , on

on lit : (( Les toinboaux... sont dans une caverne souterraine.. que recouvre

iin ediliee entoure d une muraille eirculaire, occupant uiie large superficie. 11

s'y trouve d(^s religieux (jui y vivent en permanence, et il y a la une diydia

pour ceux (jui y vi(MUient en [x'deriiiage, ainsi que pour les habitants du pays

qui y font lours devotions : c'est un oflice ({ui se produit chaque jour »

Un siecle [)lus tard. vers S42 1438, Klialil Zahiri note (jin* le sanctuaire

est riche de nombreux waqts,et (ju on y donne chaque jour un repas (simdt)

:

i( si tons les hal>itants du mondo. ajoute-t-il, se rendaient en co lieu, la bene-

diction attachee ii ee rejjas permettrait de doniier a chacun de quoi h^ rassa-

sier rt. Deux ans apres. un intendant « reparait et accroissait les Ava(]fs. On ser-

vait (aloi>) dans la nuit du jeudi au vendrodi, pour le sinult de notre seigneur

lAmi, du pilau {rn:: mufalfal) et des grains de grenades; tous les jours, on

Ui J ai a p(an<‘ bt^soiii <le signaler un lapsus

(Ians Vix i:>T et M\ckvv, Hebron^ p.“2i7, ii. 2.

Ge texte y e^t mentioiine, et puurtant on attri-

l)ue a Barquq I’i nan g Lira tion rle ces batteries

de tamijour.

l’* Z. 1). P. V., XVII, p. 119, n. 2.

Oi Rev, arvheoL, 1894, p. 133, note.

Maouizi. I, p 381; II, p.204; trad. Casa-

nova, IV, p.9l
;

Beuchem, Xotes (rarclteo-

bHfie, L A.. 1891, 1, p. 4:il-4.>2
; 1892, 1,

p. 103-107.

1^' Cit<i(L da Cnire, Mem. Miss, fr.^ VI.

p. o79, 003-60o. 777-778.

Q\Lo\(aiAM)i, XII, p. 315.

e> Marasiil, 1, p. 365.

Zauiiu. p. 21; Hautmvnn, Geoijr. ^"arh!\,

p. 34.
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appr^tait des h^ritilles
; etles jours de foto, on proparait Ins mots los plus rn-

chorches^*) ». Cn fiit vraiinont une ore do prosperity qiii no fit ([uo s’acoenlinT :

sous le rogno do Ynal (857-865 1453-1461 ), il y out uno nouvell(‘ organii^ation

du simcity et si Mujir ol-diii no donno pas do details, los tormos dont il use funt

songer a uno ainidioration ^'5

Je n'ai pas fait do rocherolios speciales parmi les relations des peleriiis

occideiitaux, (jui a parlent tous des iininenses revenus du sanctuairc^^' ». Les

citations suivantes sont. a une exception pres, faites de seconde main.

(( Fabri i I i83) nous fait part de la terreur (jifil eprouva, lui et ses compa-

gnons, an bruit do cette formidable syinplionio, terreur (jui so dissipa a la vue

d'uiie corbeille romplic de pains apportoe a leur Khan, sans ([u'ils eussent rien

deinande » 11 ajoute^^^ : a Post miischeae et duplicis speluncae considera-

tionem, dosceiidimus {laululum et ad fores hospitalis pauperum veniiiius.quod

sub muschea est. Introducti autom, vidimus ofticinas piilcbras et in coquina et

pistoria grandem praeparationem pro peregrinis Saracenorum, quorum cut-

tidie magna multitudo advenit ad visitandam speluncam duplicem, sepul-

chrum Patriarcarum. Ilahet hoc hospitalc in annuis reditibus ultra XXlllI

millia ducatorum. Undo singulis diobus coquuntur in clibano mille ducenti

panes, qui distril)uuntur petontibus. ot nulli perogrino denogatiir eleemosyna.

sit cuiuscuiiqno gontis vol tidei vel sectao
:
qui petit, accipit panem, oleum ot

meiiestrum quod nos pulmentum vocamus. »

Et Breidenbach ervll do son cote a la meme date Saint Aliraham ou

y a un hospital hel et noble soub/ la seignourie des Sarrasins auquel a tons

allans et passans do qiielque pays et naeion qui soient, on donne du pain et

de Puile et du potage : la tous les jours ou cuyt mille et deux cens pains pour

donner aux povres. La despence qui so fait la tous les ans en aumosnes se

monte jusqiies a XIII mille ducas. »

Ces deux tfunoignages sont cit<\s ici pour montror que la relation de Mujir

el-din, redigee vers fan 900 1495, no pent giiore otre taxee d'exagoration.

« A cote du Masjid Janli, oorit-il ^'5 vers lo sud. est la cuisine ou Ton pnq^are

Mujir el-’I>[N. p. 254. Kiioshac, p. lOi, n. I.

Muir ei.-di>, p. 256-257. Ihid.

Nassiri Khosral’. p. 99. n. 2. Mljir fl-din, p. 20-21. Cf. Olatremere,

Vi.NCENT et Mackay, llehron, p. 195. Mamloiiks, 1, p. 248*2i9; Na^siri KnosHAe,
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la jaclncha^'' pour ceux qui sont en retraite et pour les voyagours. A la porte do

la cuisine, cliaipio jour apres la priere Jo I’V/.s;’ (apres-midi). on hat la

tahlkhdna (batterio de tambour'), an moment do la distribution du repas. (to

repas est uno dos oliosos los plus mervoillousos du mondo : les habitants de la

ville et les arrivants en prennent lour part. II consiste dans du pain que Ton

fabrique cliaque jour et dont on fait trois distributions : le matin et apres

riieure de midi, la distribution est fuite pour les habitants de la ville. : apres

1 Asr, olle a lieu en favour des habitants et des fdrangers indill’eremmcnt. La

quantile de })ain qui se fait journellement s eleve a quator/m mille nnjif (petils

pains ronds et plats), et va parfois jus({u'a quin/.e mille. Les fondations insti-

tuees pour cet objet produisent une somme presque incalculable. Personne,

riche ou pauvre. n’est exclu du repas. Quant a la cause de ce battement do

tambour (lablkhdnu), chaque jour apres b'Asr, au moment de la distribution

du repas. on en fait remonter 1 origine a notre seigneur Abraham; quand il

avail prepare le repas destine aux liotes qui lui etaient venus, eomme ceu.x-ci

etaient disperses dans les logements qu'il lour avail repartis, il leur battait du

tambour pour les prevenir que le repas etait j)ret. En entendant ce signal,

tous s’empressaient d'accourir et de se reunir, afm de prendre part a ce noble

festin. Cet usage devint, apres la mort du patriarche, une pratique de tradi-

tion (sauna), qui se repete quotidieimement, au moment de la distribution du

repas, en son auguste presence. A la porte du Masjid, ou Lon bat la tahlkhdna,

se trouvent les batiments destines a la preparation du r(q)as
;
ils se composent

de fours et de moulins. C est un vaste em[)laeemont (pii renferme trois fours

et six meules a moudre le grain. Au-ilessus sont les greniers on 1 on depose le

hie etl’orge. En voyant ce lieu, taut en haul ({u'en has, on est ravi d'admira-

tion : en elfet, le hie qui y entre n'en sort que sous la forme de pain. Pour ce

qui est de 1 empressement deploye dans la confection du repas par cette foule

d homines occupes ii moudre le froment. a le petrir, a le convertir en pain, a

disposer le hois a bruler et autros accossoires, ainsi (ju a prfqiarer tout le ne-

cessaire, e'est la encore une merveille dont on ne rencontrerait pas facilement

lequiialent chez les plus puissants souverains de la terre, tandis <{u’elle ne
constitue qu'un des moindres miracles de ce noble prophete. «

p. 104, n. 1; Vincent et M.^ci^ay, Hebron, m Cf. C. I. A.. E.jypte, I, p. 498.
p.l95.



NOTES D’EPIGRAPHIE SYRO-MPSULMANE 253

J’aurais pu m’en tenir la et terminer par ce morceau qui renferme un pen

plus lie vie qu’oii n'a coutume d on trouver chez un chroniqueur d’Orient. A

vrai (lire, les trois courtes notices suivantes, qui s'echelonnent sur Tepoque

ottomane, n’apportent rien de bien nouveau.

C’est d'abord I'auteur du Ylkhus hn-abdt, ecrit en 1537 ; « Tons les jours, le

matin et le soir. ils distribuent du pain et do la nourriture, en memoire do

notre pore Abraham ; et. dans Ic luomo moment, ils manifestent leur joie par

dos cantiques, par le son du tambour et par des chmurs, tous en honneur

d'.Vbraham notre pore**'. »

Le chevalier d’Arvieux visita LOrient dans la deuxieme moitie du

XVII® siecle, il fait a propos des lentilles d’Hebron un rapprochement biblique

que nous n'avuns pas vu dans les traditions precedentes. « 11 y a a I’entree.

dit-il, line grande cuisine, ou Ton fait tous les jours du potage aux lentilles ct

autres legumes, que les derviches distribuent liberalement aux passans et

a tous ceux qui en ont besoin, on memoire de ce qui se passa en ce lieu entre

Jacob et Esaii. Nous en mangeames »

Enfin, le pelerin Nabulusi (^1101 1690) a connu les batteries de tambour et

les distributions de bouillie de froment, mais il n'ajoute aucun detail nou-

veau '3*.

G.\M0N WlET.

(.1 suivre.)

Carmoly, Itinernires, p. 43 cf. oE Luy- Gildem{‘ister, in Z. D. M. XXXVI,

NEs, Voynije, I, p. 3i0. p. 396-397.

1“' Cite clans Vincent et Mackay, Hebron,

p. 196.



PEINTRES-YOVAGEIRS EY TURQEIE AU XVIII^ SIECLE

J.-B. IIILAIR

PAR

GASTON MIGEON

L’Urient mediterraneeri a depuis longtemps exerce un grand prestige el

une etrange fascination sur I’iinagination occidentale. Si les Croises y furent

attires par d'autres bills qin* d\ gouter le cdiarme du cliniat et la beaute

de la luiniere, il n’en e^t jias inoins vrai (jue beaucuup y deineureront. envoii-

tes paries didices (runf3 vie facile, large et libre, qui devait r('‘server a beau-

coup d’entre eiix de terribles reveils.

11 en fut de inemc* au xvie et an xviii*' siecle, epotjues on les iiionuiiients d(‘

Tantiquite reveles attiraient de noinbreux vo\ageui*s curieux <*t cultives. Les

rapports de Cours avoc LOriiuit devinrent aussi plus etroits, et de fre(juent(*s

ambassados rendaient reeiproquement visile aux souverains de France et de

Turquie, aupres desqiiels ellos trouvaient un accueil dcs plus favorables.

Parmiles ainbassadeurs (jui contribuerent le mieux a etablir notia^ [irostige

a la Cour du sultan de Constantinople, cdait le comte de Choiseul Gouflier. II

vint s'installer le 27 septembre 17(S4 au Palais de Franco (ju'achevait d(* n*s-

taurer M. de Saint-Priest.

L’Orientne liii etait pas inconnu. Quelques annees auparavant, en 1770,

il y avail fait sur \ Atalante un grand voyage qui Favait conduit en Grece.

11 avail visile Corfou, Sifanlo, Santorin, Paros, Antiparos, Cbio, Patinos,

Rhodes, puis en Asie Mineure, Sniyrne, Mylisa. Milet. Epbese, Perganie, les

Dardanelles, Lainpsaque, Pariuin etCon.stantinople.il cdait accoinpagne d un

jeune artiste qui dessina en cours de route les sites les plus fameux, et utilisa

ses dessins pour les gravuresirun grand oinrage, Voijaije en Grece^ paruen 1782.

sous le noiu di‘ Cboisiuil Goulfier, (pn ouvrit a ce dernier les portes de 1 Aca-

deinie et le designa pour Fainbassade de France a Constantinople. Les trois

volumes in-folio renfermaient [»res de cent planches signees J.-B. Hilair
;
et les
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dessins. gouaches et sepias eurerit, apres Tapparitiori Je I’ouvrage, un assez

grand succes aupres dos amateurs, car it r^st pen de catalogues de rente du

xviiP ou ne se trouve pas inentionnee quelqu'une de ces reuvres. Un 4® volume

parut memo encore sur les notes de I'artiste, apres sa mort en 1822.

11 etait done tout designe pour illustrer un grand ourrage paru on 1787,

Tableau ()eneral de VEmpire ottoman, par Mouradja (rOhssun, drogman du ministre

de Suede a Constantinople, M. Celsingo. qui sA consacrait depuis vingt ans.

Hilair n’y avail pas travaille seul, des artistes indigenes y avaiont memo col-

iabore. Leurs compositions avaient etc arrangees par le Barl)ier et Timpression

a Paris se poursiiivit sous la direction de Moreau le Jeuno et de Cochin.

C’est assez dire I'activite artistiqiie qii'avait apporte a Constantinople tout

un groLipe lUarlistes francais : Castellan, Melling. Caralfe, Prcumlx ou Cassas, en

dehors d'llilair L’ambassade de France en etait le centre tres accueillant.

Cen'etait partout que marbres antiques, apportes de Grece ou d*Asie Mineure.

Et los reunions du soir se passaient souvent autour de portefeuilles bourresde

dessins ou de gravures. Ue liberalisme des sultans Abdul Hamid h’'' et Selim HI

avail fa(‘ilile aux artistes Faeces des provinci'S ou ils pouvaient circuler assez

libremeiit

(a‘l Hilair, aj)res la vogiu' qu'il avail connue de son vivant. etait as^ez

oublie des ecrivains et criti([ues d'art.bien (jiu' les amateurs iFaient pas neglig<\

an cours du xix" si('Md(\ de recmdllir toutes les feuilles signers de son nom.

l^es catalogues des ventes Muhlbacher, U(dong, Destailleurs et Bryas niention-

nent des oun res de lui. M. Boppo en avail lui-nirmu' recueilli un certain nombre.

(juand M. Henri Marcel, un des premiers, lit rovivre sa nuMUoire et ten-

tail un classement de son ceuvre, il d^hdarait ignorer tout de sa vie, si ce n e>t

que les catalogues des salons de 1780, 1782, et de Fan V, mentionnaient des

ceuvres exposees par lui sous son nom, comme rdeve de J.-B. Leprinee.

M. Louis Reau, parmi tant de recherches et de trouvailles heureuses,

vieiit de relever son nom sur le registre d'inscription des eleves de Fan-

cienne Academic royale de peinture a la date de mars 1708 (Bibliothe(jue

Boppk (A. », les Peifitres d(i Bospfutre aii Makcel (HE^^u), Hevue de Varl (tncien et

wui^ siecle, Paris, llachette, 1911. moderne, septembre 1903; Petits niaitres da

PhNGAUo (Ch.-S. ), t<i France en Orient sons win® siecle fllilair).

I.ouis XVL Paris, 1887, in-8.
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de I’Ecole des Beaux-Arts), avec la date et le lieu de sa naissance ***.

« Jean-Baptiste Hilaire P..., de Audun le Tiche, pres do Metz, ago de

K ([uinze ans. Protege par M. Le Prince. Demeuro oho ^1. son oncle, M" a ecrire

« au College des Grassins »

.

D'oii il ressort deux fails importants. qu'il naijuit on IT.a.'l. et (ju'il etait

d'origine lorraine. Comme son protecteur J.-B. Leprince l etait aussi. et qu'il

voyagea lui-meme on Orient, on pent so deinander si le jeune Hilair n’y fut

pas dirige par son aine.

Son oeuvre, assez nombreuse. no coraporte pas seulement des siijets de la

vie orientale. Deux tableaux de lui. exposes dans les salles dii xviie’ siecde au

Musee du Louvre, sont deux allegories de la Le(dure et de la Musi(pie datees

1781, qui representent des (igures de femmes iniiniinent graeieiises dans des

pares. La colleclion Sardou possedait deux lavis en coultmrs de vnes du .lardin

du Luxembourg 179.3. Et le Cabinet des Estampes recueillit de la Collection

Destaillcurs douze aquarelles do vues de Paris, entre autres du Pantheon el

du Jardin des Planles 1794.

Mais I’orientaliste soul nous interesse ici, comme il avail inliua'sse

M.Boppe qui en possedait des peintures et di'ssins gouaches. L(' .Mimee du Lou-

vre conserve aussi (a la reserve des Dessin.s) plusieurs peintun-s d’Hilair.

leguees par Mme Flury de la Fosse, dont iim^ tres jolie vue (b' Constantino(de

que nous reproduisons ici (PL LV). Et le b(>au cabimd d'amatcur de M. .Marius

Paulme renfcrmc une autre delicieus(‘ gouache representant la vallcc du

Meandre en Asie .Mineure (PL LVI).

Quelquc oeuvre qu'il entreprenne. .L-B. Hilair resb- toujours un dessinateiir

precis, maniant avec une egale aisance le pinceau. la plume on le cravoii de

couleurs. 11 est evident qu’il fut Irds .sensible a la Innuite de FOrieut. a la dou-

ceur des vallees trantjuilles et beureuses de FAsio .Mimmre. au charmc lumi-

neux du Bosphore. a la vie si simple des demeures tuiajues. a 1 animation dt*s

ruelles et des bazars de Stamboul, au sens pittoresque c*t toujours exact des

costumes, et a la \eiito* des attitudes. Et ses dons trtxs reo^ls d illustrativur ne
1 ont jamais detourne de lendre avec exactitude et respect les pavsagessi bcau.x

que les voyages lui avaient permis de contempler.

Gasion Migeo.n.

0) Re.^l Louis), Bulletin de la Societe de I’arl J'rani;ais, 19”i3, I" fasc., p. 291.
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Sidney Smith. — Babylonian historical

texts relating to the rapture and down-

fat I of Babylon. Un vol. de viii et

159 pages avec 19 planches. Loiidres,

Methuen, ]92i.

Cette importante publication de six

textes en ecriture cuneifornie, dont quatre

sont inedits et les deux autres fort aiuT-

Mores par le savant assyriologue, apporte

d(" rernarquables precisions sur la perlode

qui sYdend depiiis la reconstruction de

Baby lone par \sarh addon, vers OSo-HSO,

jiisqu’au transfert de la population a Se-

lencie 275-274). Nous nous attacherons

plus particulierement a signaler Ics points

qui interessent les regions syriennes.

I. Chronique d'Asarhaddon sYdendant

de BSO a ()()7. 17incertitude sur la date de la

prise de Sidon— detruite, elle fut recons-

Iruite a quelque distance sons le nom de

Karasarbaddon — et la date de la mise a

niort de son roi est levee. Abdimilkot n’a

pas tenu deux ans comme le pensait

Winckler on ete emprisonne (juatre ans

comme le suggerait Maspero. La ville de

Sidon fut prise en 077 et la tcde de S(H1

roi expediee en Assvrie des (wO.

Les historiens modernes ne s’accordent

pas sur les campagnes menees par Asar-

haddon contre I’Lgypte, bien qne la

chronique babylonienne en ait deja fixe

Syria — V.

exactement les dates. II y eut une expedi-

tion en 0)75 et une autre en 1)74. L'insuc-

ces de la premiere est souligne par le fait

que les inscriptions d'Asarhaddon la

passent sous silence
;

la nouvelle chro-

ni(|ue note ([u'en 0)75 les troupes assy-

riennes, entrees en Lgypte, durcnt battre

en retraite a cause d'une grande lempete.

Cela aniene M. S. S. a comparer les infor-

mati).)ns qu’on tnmve cliez les auteurs

classiques et qui out trait a un echec de

Sennacherib Malgre la ditb'renee des

noms royaux, il stunble que nous soyons

en pre^ence du me me evenement ([ue ^i-

serait egalement la prophetic d'lsaie dans

It Hois, XIX. 7.

Les evenements S(‘ sui\raiont ainsi :

071), Tirhaqa entrainc le l oi Baalu de Tnt

a la re volte ; 0)75, Asarhaddon inarche

vers la Palestine, ordonne le siege de Tm*

et de Jerusalem, et se rend dev ant Pelu^e

avec le gros de son arniee. Ators survient

line grande tempetc qui detruit l equipe-

ment deTarmee assyrienne irecit d’Hero-

dotej et oblige Asarhaddon a se re[)lier

sur Jerusalem et bientdl. par suite de

lYdat saiiitaire, a rentrer en Ass\rie ; 0)7 i,

reprise presque immediate des operations,

'foutefois, ce iiY^st qu'en 671, ounme rin^

diquent les inscriptions du roi d'Assyrie,

que TEgypte fut conquise.

11. Chroni([ue des aunees (i80-625), re-

3 a
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sume des eveneinents enregistres par la

Ghronique babylonieiine et Ic texte ci-

(lessus.

III. Fragment d’une tablette, malheu-

reusement fort lacuneux, concernant ^a-

bonidc.EIle a cte composee probablement

sous le regne de Gyrus, d’ou Thostilite

quelle tenioigne au dernier roi de Babylone.

M. S. S. compare ce toxic avcc Ics ducu-

iiients cuneiformcs deja coiinus, avcc les

rccits des historiens grecs et le livre de

Daniel, pour aboulir a la conclusion que ce

pamphlet politique a uue reelle valeur his*

torique. On savait deja la Acneration parti,

culicre de Nabonide pour le grand temple

de Harran et les travauxde refection qu'il

engagea : onctait moins renseigne sur son

long sejoura Tema (5')2-ai'0 que M. S. S*

idcntifie avec la Teima d’Arabie d’ou pro-

vient la c^debre stele arameenne du Lou-

vre decouverte par IIu her. Toutefois, it

n’est pas exact de tenir cette slMe pour

contemporaiiie du sejour de Aabonidc k

Teima, car, contrairement k ia notice du

Corpus sur laquelle s’appuie M. S. S.,

Lecriture du texte arameen ne pent ctre

plus ancienne que le siecle.

IV. A cette occasion, M. S. 8. a repris

Letude de ia chronique de Nabonide et

nous en donne, apres Pinches, Winckler,

Schrader et Hagen, une (klition sensible-

mcnt meilleure. Les pages 107-110 offrent

un resume chronolugiquc du regiie de

Nabonide avec renvoi aux diverses sources.

V. Chronique babylonienne concernant

les diadoques, 321-312 av. J.-C.,ecrite sur

deux fragments de la meme tablette (|ui

ne se rejoignent pas. Ce nouveau texte

fait apparaitre une divergence marquee

avec le recit de Diodore concernant la

campagne d’Eumene (318-310).

VI. L'auteur rcedite le fragment public

deja par Strassmaier et divers assyrio-

logues concernant les annees 276-27 i

d’Antiochus P’ Soter. On y trouve la men-

tion du transfert des habitants de Baby-

lone a Seleucie.

R, D.

C. J. Gaud. — The fall of Nineveh, Ike

newly discovered halfylonian chronicle

,
in the F^ritish Miiseum.Londves,

British Museum, 1923.

Le texte du British Museum public par

M. Gadd appartient k la classe des Ghro-

niques ; e'est le recit des evenements sur-

venus entre la dixieme et la dix-septieme

annee (^soit lilO-OOO), du regne de Aabopo-

lassar, le foiidaleur de Pempire neo-baby-

lonien. Nous apprenons que la chute de

Ninive ne fut pas un evenement soudain,

mais qu’elle fut precedee d’unc guerre de

plusieurs annees, dans laquelle les Scythes,

les Medes el les Babyloniens agirent de

connivence. Void, d’apres cette nouvelle

Clironique le sommaire des fails qui out

precede la prise de Mni\e.

010. — Nabopolassar allaque les Assy-

riens et rentre a Babylone cliarge de bulin.

013. — Siege d’Assur par les Babylo-

niens. Les Assyriens repoussent Nabopo-

lassar. Incursion mede dans I’Est de

LAssyric.

014. — Siege de Ninive et dWssur par

les Medes. Prise d’Assur. Alliance formelle

des Medes et des Babyloniens.

613. — Campagne indecise des Babylo-

niens en Assx rie.

612. — Prise de Ninive par les Babylo-

niens, les MMes et les Scythes. Assur-

Uballit, roi d’Assyrie, s’enfuit a Harran.

011. — Progres des Babyloniens et des

Scythes vers Harran.

010. — Prise d’Harran, que conservent
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les Scythes. Assiir-Uballit s’eiifuit eii

Svrie pour continuer la lutte.

001). ~ Tentative iufructiieuse d'Assur-

Uballit aide des Egyptiens pour reprendre

Airiive.

Nous retiendrons de ce nouveau docu-

ment: l^Que la prise deNiiiive cst de0l2

(et non de OOC), conime on I’estiinait jus-

quTci)
;

Quc la puissance assyriennone

s’ecroula pas lout d’un coup, et qu'Assur-

Uballit, roi d’Assyrie, cedant le terrain

})ied a pied, resista pendant plusieurs

annees aux envahisseurs.

Cl, CONTTNAC.

Peter rnoMSEx. — Die Palaestina Lite-

ratur, eine internationale Bibliogra-

phie, t. Ill, Die Litcratur dcr Jahre

190!-rJl^, Un vol. in -8" de et

3HS pages. Leipzig, llinrichs, IIJIG.

Le tome premier de cette ires utile bi-

bliographic a paru cn 1008 et coinprcnail

les publications des annees 1805-1001;

le tome dcuxieme, sorti en 1011, cellos

des annees 1005-1009. Ce tome troisieme

enregistre environ 4.200 numeros, vo-

lumes, brochures on articles de periu-

diques. Une grande place cst prise par les

questions modernes comme le sionisme,

mais riiistoire, Larcheologic, la geogra-

phic historic [uc et la topographic out etc

Tobjet d’un depouillenient tres soigne ( t

on peut dire com plot. Depuis le tome II,

M. Peter Tliona sen est assiste deplusieui>

collaborateurs ct les di\isious de I'ouvragc

out pris leur forme definitive. Le classe-

mentest methodique; un copieux index,

qui compte 42 pages da) is le tome III, faci-

litc les recherches. Enliii, on notera (tuc,

dansle tome III, on a pris le parti d’eten-

drela bibliographie a la Syrie enliere.

James George Frv/er. — Le Rameau
d’Or. Ed ition abregee. Nouvelle traduc-

tion par Lady Frazer. Un vol. in-8® de

722 pages. Paris, Geuthner, 1021.

Aiiisi ramas^ee, grace en partie a la

suppression des notes, Foeuvre maitresse

de sir James Frazer prend un singulier

relief. On peut Pembrasser d’un regard

et on perd toute crainte de s’egarer dans

le voyage d’cxploration a travers le monde
auquel Fautcur nous convie. Toutes les

coutumes dec rites >ervcnt a trouver une

repon so aux deux questions posees :

(( Pourquoi etait-il exige du pretre de Diane

a Nemi, le lloi du Bois. qu’il tuat son

predecesseur ? Ensuite, pourquoi, avant

de perpetrer ce meurtre, lui fallait-il

rompre la branche d’un arbre special,

qui, chez les anciens, passait pour etre le

Uaineau d’Or de Virgile ?

Get ouvrage interessera nos lecteurs en

premier lieu parce qu’il utilise largement

les cubes orientaux : Adonis, Osiris,

Atys, etc., mais en ce qui concerne la

premiere de ces divinites, la traduction

integrale que nous avons annoncee (Syria,

1922, p. 81) et qui est due egalement a

Lady Frazer, four nit des details plus

circonslancies. En second lieu, on trou-

vera dans ce volume, sans que Fauteur

ait vise ce resultat, mais simplement par

Faboudauce des materiaux mis en oeu-

\re, tons les eUmients tl'un manuel siir

les religions primitives.

Gal i)eeroy-Dem()mrv\es- — Le Peleri-

nage a la Mekke. Etmle'd'hhtoire reli-

fjiease, avec 1 planche. (Ann a les du

MuseeGuiniet, Bibl. d’etudes, t. AWllE )

Uu vol. in 8’ de vni et .332 pages. Pa-

ris, Geuthner, 1023.

Le sous-tilre delimite neltement Pobjot
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do cet ouvrago et cii souligne Torigiaa-

Ponr la preniitTe fois, on cftot, los

rites qui s'accomplisserit chacjiic annre

datis le grand sanctuaire de I’lslam sont

Tobjet d’un expose systeinatique du point

de Yue de riiisloire des religions. Pour

cela rauteur a I'oeoiirii aux sources et n’a

nrglige ailcun detail
;

il a particuliere-

ment cherche a mettre en evidence revo-

lution de certains rites. A ne la coiisi-

d«‘rer {|ue sous cet aspect, cette etiide

d'histoire religieuse olRe une des plus

riclu's collprti(')ns de faits religieux do

caraclere elcnientaire. On congoit qu’il

soit indispensable d’en connaitre avec

precision le detail avant d’en aborder

re\j)licalion (jiii ouvrira la voic a P intel-

ligence do rites plus complexes. On sail

le parti qu’a deja tire Robertson Smith

des pratiques arabe-^, mais il y a encore

beaucoLip a a p prendre dans cet ordre

d’idee^. (iet ninragc v aidera grandc-

mont.

Au cours de la description, aussi minu-

tieuse qu’il convient, des rites f[ui se

deroulent autour oe la Ka'ba, M. Gaude-

froy-Demombynes est amene a rectifier

nombre d’opinions erronees. Nous nc

citerons qu’un e\eai])Ie, celui (]ui coii-

cerne Pablution fictive {tayanimum) a (jui

consiste, non point comme certains le

pensent, a se saupoudrer le corps do

sable-poussiere, mais a passer ses mains

snr les parties du corps qu’il s’agit de

purifier, apres les avoir posees sur le

S(d )).

Tour a tour, Pan ten r envisage le ter-

ritoire sacre hiinun
,
ses liniites et les

interdictions auxqueIle^ il est soumis, la

h'd'hd et la pierre noire, les petits edi-

fices qui P(‘ntourent, la mos([ue(* meim*

de la Mekke qui embrasse cet ensemble

et dont le plan, tres different de celui des

mosquees ordinaires, conserve les dispo-

sitions essentielles de Pancien sanctuaire

semitique.

M. Gaudefroy-Demombynes iPa pas

reculc devant les difficultes qiPoffre une

etude archeologique du sanctuaire. Dans

les chapitres qui traitent de Penceinte de

la mosquee et de ses portes, il a reuni

toute la documentation accessible a un

savant occidental.

La deuvieme par tie de Pouvrage deer it

le depart du pelerin. sa sacralisation des

qu’il arrive en vue du territoiro sacre, la

visite des lieux saints de la Mekke, les

touriiLH'S rituclles a la Iva'ba, la course

entre es-Safa et el-Marwa, le Jiwljtlj on

jielerinage proprenient dit.enlinle retour

du pMerin.

La clarte de I'expositioii, jointe a Pinte-

ret des ([uestions traitees, rend tres alta-

cliante la lecture de cet ouvrage qui

merite d'etre lu non seulement par coux

({ui entrent en contact avec PLsIam, mais

aussi par tout historiendes religions.

H. D.

Martin S. Briggs.— Muhammadan Archi-

tecture in Egypt and Palestine. Grand

in-i'k 2a.j pages, 252 figures. Oxford,

Clarendon press, 1924.

C'est 11 n magnifique sujet dont depuis

longtemps de uombreux architectes ct

savants avaient aborde Petude mais qu’il

eta it necessaire de reprenilre a la lumiere

(les faits iioiiveaux, en en faisant la syn-

the^c. a[)re5 une analyse serri^e de toutes

ses parti(‘s. 11 y fallait luie i nvestigation

personmdle et direcle des monuments,

une (!‘nornie lecture, ct un jngement snr.

M. Briggs y a apporttl* tout(\s ces qiialites.
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line connaissance des monuments qni

liii permettait de contnMer et de discuter

Tavis de ceiiN: (pii en ont parle avant lui,

et une ricliesse do documentation per-

sonnelle dont il nous fait ])roritot\ En

mtmie temps qu’un l)Ou Em-c, c’rst uu

beau livre, qui fait lionneur au photo-

graplieaussi bien qu’aii graveur, qui nous

restituent parfaitemeiit des monuments

qui sont parmi les plus beau>L que la

main des honinies ait edilias.

Sans pro tend re le suivra, en cetle courte

analyse, dans le develoiipement continu

dun Ml jet, doiil il iie ^emble pa^^ avoir

ignore ou neglige aucune par tic meme
seennda ire, nous nou'i arrelerons plut('>l

sur les points d(‘ vue nouveaux p.ir le^-

(piels il Ea rattache aiix decouverles b s

plus recentes. 1 1 en faut toujoiirs revenir

a ceci, qu'il n*v a pas, dans ce domaine

d(' la creation liiimaine, de generaliiui

spontanee. cl qu'un moimnu'nt est drter-

mine par des influcnci's parfois loiidaines

dans le temps et dans I’espai'e.

La question d('s origines. i[ui occupe un

long chapitre, a etc fort bien traitee par

M. B riggs, (jui etablit une fois de plu>

et delinitivemcnt que, dr])Our\u^ de tout

sens architectural, les Arabes, au debut de

Ellegire, ne firent qu’adapter a leur nou-

veau culte les monuments qu its trou-

vaient dans les pays nouvellement con-

quis, ou bien, utilisant la main-d'oeuvre

qiEils rencontraient, ils creerent pen a pen

un nouveau style de tons les fdements que

les arts anciens de ces pays leur appor-

taient.

C’est des Byzantins qu'ils reQurent les

premieres formes de leur architecture,

en meiiK' lem{)S qu’ils subissaient les

intluenc(‘S des eglises chretienne>, dont

an VI® siecle s’etait couverte la Syrie, a

Edesse ou a Antioche, ou bien EArmenie,

oil les decouverles recentes lEont pas mi>

eii comt)let accord les archeologues sur

la data t ion de monuments qui, s’ ils sont

tardifs, lEauraiimt pu avoir (‘ette iidluenciu

En Egypte, Eart copte-chretien, av(‘c se^

innombrables eglises et couvents de moi-

nes, imposa aux Arabes un sentiment

decoralif incontestable. Et les niethodi^s

de construction des Iraniens de la Meso-

potamie et de la Perse, le principe de la

voute et Eemploi de la brique furent

indeniablement un f.icteur pui^sant sur

la formation de Eart d( s arcliile<d(‘S mu-

sulmans.

Dans Eetude an dyliipie (pie M. Briggs

fait de la Oubbat as Sakhrah, ou mosipiee

d'Omar a Jcu'usalem, tres complete, il

n’a pu malheureusement utiliserle dernier

etat d<‘ la question ([u’en donne le grand

et regretli'‘ savant Max Van Uerchem dans

Eadmirable ouvrage sur Jerusalem, en

cours de publication a notre impri merle

de Elu'-titut fran(;ais du Claire.

De meme [lOur la grande mos(tuee d(‘

Damas, monument d'iint‘ imporlatu'c

capilale, il en est reste dans Eetiuh^ de

ses transformations successives au plan

de Dickie (I SIT), semblant avoir ignore

tout ce qiEen a jni dire M, Dussaud,

reprenant avec autoritd^ la question dans la

Revue Sv/ ia. C’est que M. Briggs a en

1922 son livre qui sort des presses avec la

date del 02V et qu'a ('ctte derniiue (d re-

cente dale il n’aurait pu continuer a sou-

baiter que les etTorts des historiens de

Eart pussent enlin se porter sur les mo-

numents musulnians de la Syrie, notre

mandat sNrien nous ayant dicte le devoir

de le fa ire, et les eiTorts de notre Revue

Syria y ten dan t resolument. 11 deplore

par ailleurs (jue des sites anciens. d’une
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aussi famense memoire qu’Antioche, ou

aiis^i riche encore en sph^ulhlrs monu-

ments ([u'Alep, aient rte tout afnitnri>li-

<Ln'‘S. Satist'actiou va Ini rtre don in' e, quand

reniinent proressour, M. l^u'drizot, aura

pris pied a Antioi he, el quand le^ monu-

ments d’Alep s(‘ront classes historique-

nicnt, deeritsct puJ)lies, ce qui ne tardera
)

^urie.

Excellente etude ot tres poussce de

Tadmirahle mosfjuec d'lbn Tulun au

(^aire, en s’ap[)UYaiit sur les recents et

sa^accs travaux de S. Idury cl de Eros-

\vell, quant an d(’’Cor orncrnenlal, et au

re 1 eve du plan et des inethodcs constriu'-

tives
; i’accord est dedinitif pour recon-

n a it re ses analogies avec les monuments

de Snmarra, la vieille capitale ahbas^idi'

du ix^^ siecle, au nord de Bagdad sur le

Tigre, constatation ((uiparait niaintenanl

toute sim[)le, apres la publication de

Sarnarra par la mission allemande Sarre-

llerzteld, la connaissance historique et

psycliologique qui nous cuiilirme en ccci

qii'lbn ruliuK ne en 8;B>, re(;ut a Sarnarra

»

commejeune nianuuluk, son instruction

militaire, yconnut ces beaux monuments

avail t de vcnir au Cairo, on si grande I'ut

sa de^tiin e.

'Ides attrayantes aus^i >ont les pages

cousacrt'es aux jolis monuments fati-

mides du Cairo, dont ciudaines pelile^

mosquoos sont irunc rtAi'lalion asse/

recente. M. Briggs apporte a ce^ discus-

sions line science protondc de rarchitec-

ture, de la construction ineme, et cc (pii

est })lus rare dans le luome liumme, di‘s

details de I’ornenientation qu'il aucdy^e

avec maitrise.

L'art oriental musulman est d(‘ ]p1us en

plus goiite, com pris, admire. Le livre de

M, Briggs sera precieux pour tons ceux

qui s’arreteront a travels ce vaste moiule

devant les monuments memes, et desire-

rent les comprendre, les penetrer.

Ga^tox Mioeon.

Aimr E. Wetterlk. — En Syrie avec le

general Gouraud. Cn vol. in-14 de

2 is p. et 12 g^ravures liors texte. Ba-

ris, E. Elammarioii nU2i!.

Agreable recit de voyage ecrit par uii

observateur Lieu document^ qui a saisi

immediatemenl quelles ressources of-

frait le pays syiien tant au point de

Auo (les possibilites agricoles el coiumer-

ciales ([uW celui du di^^veloppement intel-

lect iiel des habitants. A C('do des descrip-

tions pittoresques on trouvera (|uelques

notes inttu'cssant les antiquities. C’est

ainsi qudui y voit la fagade de la catlne-

drale de Tortose avec le dt' gageme at du

portail elTectue par M. Enlart.

Les conclusions de I’abbe ^Vetlerle sont

,

a juste titre, optimistes. 11 a vu ce (pii a

(de fait en quelques annees ;
il a par-

couru les routes dont aujoiirddiui le

pays est sillonn(' ; il a pn juger de la secu-

rito (pii transt'onue des la'gions liier en-

(’ore diesoh’cs par la guerre on le bri-

gandage. Certes , il reste beaiicoup a

entrepreiidre
,

mais iiii gros etlort se

poiirsuit qui a deja about! a des riesultats

inesp('ros. A no compter que le coton —
dont la Syrie est assn roe de produire d’ici

pen de grosses quautilos — la sole, dont

la production double d’anm'c cn aiinec,

et le 1)1(3, on no pout plus nier (pie cett(‘

belle cmitid^e est appelec a un grand ave-

nir. Ce qu elle a iU: dans ranti(piit('‘ est

le nieilleur gage de ce qu'clle deviendra

b ion tot.
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PfiRiODlQUES

Journal of the Manchester Egyptian and

Oriental Society, XI , 102 i. Londres,

Longmans Breen, 5S p.

La Soi'ietc Orientale dc Manchester pu-

blie un journal annuel fsi Lon peut ainsi

parler; qui lemoigne de son activite scien-

tifiqiie. Le dernier tome contient truis

notes iiiteressantes de M. Calder, qui v

montre une fois de plus sa profonde

connaissance de la religion aaatoli([ue.

1 . Pcr^cc ciL Lyr(ionic. — .V p r(
>po s d u n

e

epitaphe d'Iconium on P(‘rsec apparait

comme le gardien du morl M. Bal-

der apporte de nouvelles preuve> du ciilte

que Lon rendait en Lycaonie au heros

grec et de la diirusion de sa legende. Ce-

pendant Persee n’est point indigene dans

le pays, inais sXst substitue a quelque

deite anatolique dont il a pris Ics ionc-

tioiis.

IL Nannakos et Enoch. — Une ins-

cription qui mentioune uii habitant de

Xovox.o/ccoaYj, prouve que le roi d'Iconiiini

qui joue un r(Mc dans la legende Locale du

deluge, s’appelait bien XannaUos, non

Annakos. et qu'il ne doit pas etre assi-

niile a Enoch.

in. ~ ( fie tonibe-snnrtiinirc et iin inar-

tyrion chretien. — Dans toute LAsie Mi-

neure, la tombe est eii nicnne temps un

sancluairc Cette idee a trouve une ex-

pression curieu>e Mir une pierre sepul-

crale de Laodicee Comtnista. Au-dessu^

de Limage de deux enfatits defunls. se

voit, dans une niche cintree, un grand

(^) Jc orois que dans eette in^eriplioii il faut

poiicluer apres asOXwv v. Ev.qv'oj... -OA-Trg

se rapporle au mort et au lieu de la tonne
verbalo jo lirais plutdt s*;, employe, comme
en greo moderiie, pour Larticle indefiui.

buste de CNbMe. La meme conception

apparait dans une epigramme de saint

Gregoire de Xazianze (Anth. Pal., VIII,

ILS .

Lo meme tome du Journal contient un

e\])Ose par M. Parker des idees develop-

pees par M. Karlgren dans un livre re-

cent sur « le >on el le symbol e dans Lecri-

ture chi noise », et une etude de M. John

Lewis sur le culte de la deesse mere dans

Lancienne Egypte.

E. C

R. Mol rEHOE. — Publications de Prince-

ton University, dans Mela/ujes de I'L-

nirci'i^ite Sai/it-Joseph, t. MIL pp. iil-

U)l. Reyrouth, Iinprimerie catholi-

({ue, 1922.

Xous signal >ns ici ces comptes rendus

a Louvrage de G. A. Harrer, Studies in

[he History of the Piouian Province of

Ny/'/n et a Syrifi, Puhlicafions of the Prin-

ceton inirersity Archaeological Expedi-

tions to Syria in PJ(J3 a. lOOU, parce qu'ils

constituent une etude criti(pie tres fouil-

lee et fundee burune documentation sure

qu’on aura profit a conMilter.

R. Aigraix. — Arabia, dans Dirtion/iairc

d Insloireet de geographic eccle^iastiqucs

,

publie SOUS la direction de Mgr Baudril-

lart, t. Ill, col. lU)S-i:33‘). Paris, Leton-

zey et Xnf 1 92i.

Nous devons signaler cette importante

monographie qui remplit 182 pages gr.

in-8' en petit caraetcre. Dari'^ les pa rag ra-

phes consacn^ a re tracer Lactivite du
christianisme dans la province romaine

d'Arabie, on trou\era une utilisation mi-
iiutieuse des inscriptions qui sigiialent

tant d'erections de monuments chreliens.
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parfois a\ec la date, et (jiii font connaitre

nombre d’eveques et de sieges episcopaux

ignores des listcs de be Quien. Un notcra

ce ([ui est dit [}'o\. 1 18G-I IN*.);, d'aecord

a\ec le P. Vailhe au sujet du Syiiec-

deniiis d’llierocles compile vers a3o et de

la Desrripiio orbis Romani de Georges de

(]h\pre vers GOo. Des editeurs aussi aver I is

qiie Parthey el Gelzer onl pris a tort ces

reciKols pour de v<M’i tables list(''' episco-

j)ales. Un utile resume metau point l’hi<-

toire des Arabes nomades chretiens, no-

tamment celle des Glia'^sauides. et conclut

ires justemeut : « II n est pas (*xager<' de

dire quc la ])olitique de B\/anre einers

les Gliassanides et les Arabes chretiens de

Syrie, de Palestine et de la pro^ ince d’Ara-

bieiiU etaient monophysites, autrement

dil jacobih'S I’ut une ties causes qui cou-

tribuerent an succes de PI si am^ en d('‘ve-

loppant chez ces Arabes la haitu' [)our le

ebristianisme orthodoxe, ideii title par eux

avee la ('ause de PEm pi re, »

Les rapports quc le royaume de llira

entreliiit avec les chretiens, comme toul(‘s

l('s questions (pie souleNC, dans PArabie

meridionale, Pinlluenc(' chretienne con-

vent difPicile a distinguer du judaisme.

Paction jud<h.)-chri' tieiine sur Mahomet et

Pattilutle du Prophrte a P^'gard du Chris-

tian isme, enfin Phistoire de> Arabes chrii-

tien> sous les premiers khalifes et les

()me\ade>, sont trait(''S avec unc pleine

ca'innaissance du sujet el une judicieuse

critique. Liie carte de la province romaine

d'Arabie depuis Diocletien et un carton

figurant PArabie au vii® siecle, eclairent

le texte, tandis (pPune abondante biblio-

graphic termine cette etude.

R. D.

Byzantion, Revue internationale des

Etudes hyzantines. — On nous prie d’an-

noncer Papparition prochaiiie dc cette

revue d’histoire, de philologie et d’artby-

zantins dont le siege est a Bruxelles, 12,

rue Royale. C’est la realisation d’un voeu

emispar le V Gongres des sciences histo-

riques i Bruxelles, i02di. Les subventions

de la Fondaiion univcrsitalre de Belgicpie,

des gouvernemenls helleniqueet fram^ais,

de Pambassade et du consiilat general

d'ltalie a Bruxelles, ainsi que les dons ge-

iKreux d(‘ Mine Isabelle Errera et de

M Nicolaldes out perm is au comite pro-

vi^oire de s(? meltre an tra\ail Ce comite

se compose de MM. Andri^ades, Bidez,

Coilinet, 11. Delehaxe. Ch Diehl, lYsta-

thopoulos, de Francisci, Grabar, Grain-

dor, II. (iivgoire, Jorga, Millet, P. Pee-

lers, Pernot, sir W . M. Ramsay, Roslov-

tzeff.

Byzantion paraitia deux fois par an, on

fa>cicuh‘s de 20h a 30() pages et com-

prendra : P’ des articles de fond, 2’ des

comptes rendus critiques, 3 ’ des bulletins

p(^‘riodi(]ues ou seremt anal}S('es les j)ubli-

cations rcicentes sur toules les eludes by-

zantines. Le premier fascicule doit sortir

en oclobre 11124.

Le (ierant : Paul GEUinvun.

5674. — Tuurs, Imprituerk* K. Aur\llt ct C'*.



(JNO .lOLHS DE FOLILLES A 'ASHAHAll

[l-ll SEPTEMBIIE i923

PAR

M. Fkvncuis T1IURE:VU-D\NG1N et le U. W DHOUME

Los fouilles h Aslu'inili ii’oiit v[r qu*un roiirt o[)iso(lo dans iiotro beau

voyage a Iravors la Ilauto-Sw’io. la Mds()[)olaniie et I’lnuj. Kilos onl eu tou^

les caraetbres d’luio impruvisatiun siir [)laco. Xous ii’aurious nuMno pii soiigor

a les enlre[)ron(lro, >\ rmiis iTy avioiis bt('‘ oiicouragV'S par rexctqdioiiiKdli* Irn^n-

veillanee dugbnbral \\(‘Vgand. llaut-Coiiuuissairo do la li6[)ul)li(Hio Kran<;ais('

oil Syrio, ot du gbiibnil I]illotl(\ (jiii (‘oiiuiiandaitla ia'‘gion d Wlop. Xous soiunu‘s

liouroux do lour (‘xpriuior ludro riMauinaissaiioo, aiiisi ([ii’au eoloiiol Aiidroa,

oonuiiarulant bos troiqx's dt' la rbgiou do l)(‘ir-o/-Z<u‘. ot a sou oflioior adjoin!,

lo oapitaino Griiuaiurt. qui voulnnnit bimi iindtro a notro disposition la niaiu-

d’ouivro luilitairo, sans hupiolle il nous out btb dittirilo do rion toutin'.

Quel intbrbt attacliions-nous a uiibn^r an [iroiuier sondago a 'Ashaiali /

Asharali ost le iioni (Kun village qui ouuvro le soininot d un tell situb sur

la rive droite do KKuplirato, a ini-ohoiiiin outre Dinr-oz-ZOr ot Abou-lveiual.

Ce noiii est em[)runtb a la tribudos 'Asinirah (jui, des dmix cotes du Ibnive, oc^

cupe un vasto torritoire. On dit aussi fell \lslidrali y le tell dos 'A^hdrah u.

Dans rautiquitb. la route qui menait le long de KKuphrate \ors la llabN-

Ionic passait plutot sur la rive gaucho (oriontale;. Mais les rois assvriens, >oit

que, comino Tuknlti-Xinurta II
(
SlMUSSo l\^

,

J.-C. ). ils rouionlent du sud-esl

vers le nord-ouest. soit qu'ils rassont le trajet inverse. coinnn‘ Assur-iiasii-

apal 11 (884-800L avaiinit grand soin do noter les villes qui btaient on vue .>ur

la rive droite ( 0ccid(‘nlale ) : (^t lours annalos trnnoignont precisbuionl ([lu' c'ost

sur eette rive droite ([uc s’bchelonnaiont los cites los [ilus tlorissantes. I.a po-

Syria.. — V.



266 SYRIA

pulutiuri puiivait, coiiiiao aujounriuiL se rrpartir sur Irs d(‘u\ torritoiros, (*olni

do Sliainiyeh « Syrio » a l onest du fleuvo, et (adui d(‘ Dji'/Jndi « Tile* la Mo-

so{)otaiiiio >> a Tost. Mais los points d'aHacdu' an sol dlaiont surtout dii do

Sliaiiiiyoli. lYirt'ois la villo s'ldovail dans uno ilo. Los annalos rn* inan([nont pas

d(' pro(ds('r ([in*, dans oo la villo ost « an mili(‘u do rLnjdirato », Dos ag-

glumoralions, (|iii tiniront par oonslitin‘r <los ro\aunu‘S, so furinonnit aiifour

do cos oiMitros. ilos on tidls, (jui jalonnaiont la lortiL* valbn*. Rarini cos contres

d<‘ civilisation il on ost nn qui» C(‘s d(‘rnioro> anndos. a [uds uno coi taino ao-

tucdito dans lo inondi* assyrioh^giqin'. c ost <*(dui do Tir({a, <j(ii. aiii>i quo nous

allons to voir, otait situo sur lo toll ocoiq^o aujonrd'hui [mr Asharalu

Ln fitOS, lo l\ Londaini[i puhliait dans la Zeilsrhtilt ft)r dx.s7//o>/a^/V
i XXL

p. 24/ ss. ) uno taldidtc du roi d Ass\ no, Sainsi-Adad I. aiiisi ooncii(‘ : « Sani-

si-Adad, roi dll iaond(‘, lioutoriant dn dieii Enlil. rovid-ant lo dion Da^nin, is-

saldvu dll (lieu Assur. coiistructour do LL-ki-si-ga. son chateau fort, toniplo du
diouDagan a 1 iripi )>. L(dto tablidto (jui ost diqniis onlr6(‘ an Loin ro /'AO 4628)

}»rovenait do 'Asliarali.

A cotlo occasion, run do nous rappolait (}u‘il avail autrofois. dos 1867,

puldio uno lalihdto pro^onant aussi do Tinja Lotto tahlollo. oonsorvde au
Lou\ro(AO 2b7d;. ost un acto ilo donation par kujuol Lkirliiii, roi do liana,

tils dldin-Kakka, oclroio un terrain do construction <( dans la nouvollo villo

qui se trouvo a Tinja »>. Lo terrain ost contigu au palais [lar li-ois do sos ootos

(‘t a la onuid'placa par le (luatname cola. Cest un l>i(‘n-ron.l.s (jui otait [.ru-

pricte (los dioux Manias. Dagan. Iturmor et du rui liaidiiii. La tabhdte t‘st dalee
do « laiiuee ou le rui Isarliiu a e.uistruit la graridporte du palais d.^ la ville
de Ivasdah Le seeau du rui est aiiisi libelld ; IL.rlim. roi .lu pay> <le Maria,
tils dddiii-Kalvka, eheri du dieu [SiiuasJ et du dieu Dagaii ...

Liie double euiiclu.iun s’iuipu.,ait : la ville .le Tir.pi .-tait la .-apital.. du
l)a\sde Ijaiia et elle .'dait situ(‘e sur reuiplaceiiieut de Asbarah

Ln autre doeuiiient publi.i en t!H)7 par L. 11.

limns of the Sorirli/ of JjHilinil An-lineoloijn
( .VXl.V, p.

dite par .Vlbert 1. Lla\ dans la tjuatri.'uiie [larli.*

. .loliiis dans les Prorre-

177 ss.) (>t r.'‘r(‘iuiuent re(‘-

ili's linhiiltniinn Hrconls in ihp

O' nrii’nlnlt.>li},rfu> Lilrniltir-/citiunj. OOS,

col. 103 .

1
-' lievnc d\U!iYri(jluyiej vol. IV, fa>c. 3 ,

n {)uiv Lrtires rl Contrais n'* 237. Voir,
en .Irnu.T lien, S,,„onu, Utbnhyl. HechUnr-
littnden^ u'- -itO.
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Lihvitnf of J , Pirrpoof Mon/atf. U" 'M, ost \in (*onlrat do mariu^^e datr do Van-

in^o on lo roi Hamintinfpih a creuse le canal Hahnr-ihal-hfiffd^ <lepuis la Aille de

DAr^' -IsfirUtu jus<^u a la ville dc ». Dans le noin de ce canal outre

celui d(^ la riviere voisine, le Khahour, et le nom de Eiine des villes contient

coinine second (denicnlF' noin dn roi l^arlini qnenons connaissons dT^ja coinine

some rain dn [uiys de liana.

L nni(jue tenioin, dans le conlrat (|in‘ nmis V(‘nons de nientionner. est un

cei tain Pfhffi-nfm. la^ nom de Ptf-fii-rmit W^nvo dans un texte qui nous amene

encon^ a Tirqa. C ost un acte d(‘ donation, [)uhlie par Arthur Ungnad Cette

lahhdte, acquise a Deir-e/ Zdr par le pn^fesseur Sana', provitmdrait, an t('‘moi-

gnage dn vendenr. de la region de UahlKdi. an S.-(C de Mayadin, a environ

D) kiu. an S.-E. de D(dr-e/-Z0r ' D aj^res la carf(‘ de Her/feld Hahl^ah est

a peine a nne (luin/aine de kilometres S.-i). do 'Asluirah. Xons >ommes

done toujours an pa^s de liana. Ees dii'ux. par lesipiels on prete serment. sont

Samas, Dagan et Itnrnu'r, c‘(‘sl-a-dire exact('ment les menu's qiu' sur la ta-

hh'tte dn Louvre. Le nd n’est plus lharlim, mais Am-mi-ffd-il fils de Sa-ou-Hh-

I.e hcneliciain' est piecdsement fds de lia-ki-Jnnu

hahlt'meiit identi^jne an Ihi-f/i-rum do la tahlette do Johns, l.a tahh'tte est

dalee de <( Lannee on le roi Ain-ml-ha-il est monte sur h' trdnc' de la mai-

son d(‘ son pere >>. Les terrains qui sont cedes a P(fi/ir((m S(' trouvent

situes partie dans la ville de hf-dh-mn-^lhf-y/oi, [>artie dans la Aille d('

Tirqa.

Xons venojis de voir qne P(n/inim etait fils de Hakihutf. En nt09 Lun de nous

pnhliait dans h‘ Joinnol AsialifjNe (10*" serie, t. Xh
. p. 149 ss. ) nne tabh'tle

analogue a C(dle dn Louvre ol a celle de Di'rlin. II s agit (Lun achat d(‘ terrain.

L a(dietenr est « Bd-hi-hfnt, tils de Sin-iUf-fli-in-sK-nu ». 11 est probable (jne ce

Hd-ki-lnm etait bien le [»ere dn Patfinnn do la tahlette de Berlin. Les I 4 aiqH'nts

de t(‘rrain acbetes par ce [)ersonnage se trouvent dans la ville d(' Tinpi. L<‘s

dienx invotpies sont encon* Samas. Dagan. Ilnrmer. Mais le roi (vsl. celte fois.

C' Sur Toxart caractere juriaiqiie (le CO Vll, n® 204. Etinlo duus Deifr. znr Assyria-

voir les rec(‘ntos ohservations de Koschakcr /oy/V, VI. o, p. -20 ss.

aams ZeilschrifI f. XXXV, p. 197. o' Sur ctdte localitiT' cf. Sauiu-11khzh:li),

L(‘Cturo roctifio(‘ par Clay. \rch<iaIotfische Reise..., II, p. 38:1 ss.

Texte dans Vorderas. Schriftdenknviler, 760/.
,
p. 387.
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iiti cassito dll noin do Kastilia's. Lo contrat ost dafo di^ (( rannre oii le roi Kas-

lilias prit iiiio mi*>uro d<‘ y’ran^ ».

Kii 11)12. dans los Prnmulint/s af (hr Sorirffj of liihjiral Arc1(aroJo<jil (XXXIV,

p. .')2
). 1(‘ l{ov(‘[‘(‘nd Sayco ritait iiiu' tahlotto dr 'Asharah. datoo du mome regno,

mais (le « raniiiM' ou 1(‘ roi lva>tllia^ pril. pour la socondo lois. une inosure do

graoo ».

Knliii. (Ui IDli. Ernst llor/ield publiail dans la Hrriir tCAssffnoloijie (XI,

p. El] ss. ) un rrag[iient do tahlolte. (pi'il a^ait Irouve sur plaee a 'Asharali. en

no\ (‘nil)r(‘ 1 1) 10. et qni rappidait. par le typ(* d(‘ l eeriture. la lahletto do Samsi-

Adad. Malgr(‘ l(‘s laeuni's du t(‘\to on pouvait coiistater qu'il etait question

d un loi d(‘ Atari, qui, sur la riv(‘ d(‘ 1 Euphrate. avail bali un temple « dans

Tirqa II n'y avail done plus do douto sur ridenlilieatiun do Tirqa avec

Asharali. D’autre [>art. il semble qu'alors la ville ap[)artenait au rovaume do

Mari (ju’on pout sitmu* avee (jiiel(|ue vrais(MnbIance sur I'Euplirate, dans la

region de IliE''.

(" Ua <loul>let (le ca contrat a ete public

itar Schorr dans Dnhyloniart!^ ill, p. 2 JO ss.

0' Dans un tout iV'(‘(,‘nt article', plein d’ail-

lciu‘.'5 (b* vnc< pcindranlt'S (ZriUi-firijl f, Ai-

ivr., XXXV, i),
L\m)Sbkh(’.p:k sit no 1(‘

ruyauuic dc Mari dan^ la region incnie dc

'Ai^harali <A [jar ('ontre place' liana [)liis an

Slid, ('ll ridcntifiaiit a 'Ana. (ie'S locali^alioii"

soule''ve'at dc torh's obje'ctions. Lc [>ays de

Mari otait voi^in dc cclui dc Siilii e ivgion de

'Ana', piii^eini', an li'iiijes de Saenas-re's-usnr

i[jremie''n' nioitie' du [jrennie'r inilb'nairci ce's

deux pays t'ormaient une' unite* [jnlitiqne

W i:issn\cn, HdhyL Misrelleo, L'cinpla-

cernent (b* Mari duel deuic cl re,' clicrchc i?ur

l'Kii[>ln'atc a ([ue'l([ne elislane*e* soitauSud, ^oit

an Xord de 'Ana. Contre line localisation an

Nord (b* 'Ana on peut fairo valoir Icb rai^ons

sui\antcx : elan^ rin^cription elu Ceuie* A
d'Eaiinadu. col. VI, '21 s. (cf. ///s-cr, dc Siuncr

et (I {kind, [). 411 s I b'S Irois vil]e*s eb* Kis,

Aksak «*t Man forinciit un groupc. 11 serait

a^se*/ Mirpreiiaiil que Mari fut a^^ocie aux

(b'ux ville*' ae'cadie'nue.s de Kis e*t Aksak

(cf. Chi'nfiol. (les dyti, dc S. id d'A,, p. 61 i

*'i
1 'einplacenient dovait cn el'tre ch(*rche

dans la re'gion de re'mhouchure du Khabour :

Line,' rtigioii aussi eloigiu*e de Sumer parait

avoir ete e*u de'hor.*' de I'hori/oii politiiiue de

Lagas au te'inps d’Eannadu. D’aiitre* part, dans

une' let Ire eerite eb* Sutii a Babylone au temps

eb' la preniiejn* elynastie [[jyGyAiy, Bahy

I

. Brieje

11 " 23S ). do'i part isans eb* I'an torite babyloiih'nne

denonC(*nt b*s mene'e's hostile^ de gens qui se*

serai cut echappes dr Mari : ces fnyards ve-

naient apparennne'iit <rune' ivgion plus (AroUe*-

nu'ut sourui''e a Babylone' ejut* le pays de

SuITl par e’on^eaiiie'iit silueM* par lapport a Ba-

b\ lone* cn eb'ca el non au dela de Suhi. Xoter

('lit in I as''oe'iation de Mari et Xlalgi'i dans les

date" dc Uaininiiraiji ict’. Kix,, L(d(ers ond

nf Ihoionnrofd

,

111. p. 2dO,note.4()

et la fejrmule de ranueje 33 d’apres le texte*

publie'* [lar Laiigdon. W cIl-Blnfidcll idullet lion^

)k i>k \ j- II re'.>iilic clairenie'nt du [jrologiu*

du (iode eb' Uanitmira[)i epn* Malgu clait silue,

sinon dans b*s liniiles, au luoins dan> le voi-

sinage de la Babylonie' et probablernent sur

rEu[»lirate. tli e>t doulcux par contre que Ma-

dll kudurru du M(*lisipak soil la rne'nic
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Tels otaient les textes do Tirqa jusqiidci connus. Lors do notre passage a

Deir-ez-Zor, le capitaine Grincourt. qiii avail entre les mains quelques ta~

blottes provenant de 'Asharah, voulut hien nous les montroi\ Ces tablettes

sent rocommiMit entrees dans les collections du Louvre, ou elles sent inven-

toriees sous les AO OOoO a D'autre part, le lieutenant Terrier vient de

faire genereusemont don an Musee de ([uatre tablettes de 'Asharah. qu'il a re-

cueillies alors qu'il etait officier de lamseigneinents a Abou-Komal
;

ces ta-

hleltes out recu les d'inviuitaire AO 90->o a OO.'iS,

AO 90.')0 est un contrat })ar leipicl un certain IdiU'-Sin se lone pour une

annee. Cette tablette porte I'empreinte d'un evlindre ou on distingue le per-

sonnage a la masse d armes on face (

traces d'uiie Icgende de trois lignes.

^I-<lin-Sln /[/-/] t ra-nia-ni-,<{i

11 pa-a{i-\ri]-sn

^Gi-mil-i^Xin-kar-ni-ak mar Ar-si-a-hi

a~na saUim

o i-di sa-at-ti~sn e a-nm seam

i-da-sn 1 ikn eqlnm i-pa-Ui-ak

.*> ma-na <ip<iiiin^l^~*^ hi-hn-uz-zu

par sainnam In-bii-zii n srai\^^~su

a-lik i-di~sii In sa-an-ka

10 b kn-ud-dn-mi-sii mn-hidi’

u-ma-tl-.^a n-ma-l<i~ma

si-tn-a( i-di-su

i-li-ik'ki

iU d-mi {[a-lam

looalito, voir Memoires de la hrlegation en

Peme^X, p. N7, col. I, 1. 3i. Au siijet de rex-

tension de Siilji jusqu'a Rapiqii, e’est-a-dire

jus([u'a la Bahylonie, \oir les observations de

Uorii, Zeifsrhrift f\ As.^yriaUHjie^ XXXIY,

p. 133 s. ; voir eii outre I’inscriptioii de Tc-

glath
'
ptuilasar 1, publiee par Scuroeder,

Keilsrhriftlej'ic aus Atisar liisfor. Ink., u'’ 71,

^0 s. : R... depuis Tadnior dii pays d’Aiiiurru,

Anat ('Ana) du pays de Siihi, jusqu'a Rapiqu

0 la d('“OSso qui elove los mains, et les

Idin-Siu, a hii-meme

et a sa propre personne

Gimil-Xinkarrak, tils (VArsi-abbi,

pour uiie annee I'a loue.

Son salain* pour une annee est de "2 a-am

de grain.

Pour son salaire (Giiiul-Xinkarrak lui) de-

limi tera un arpent de ter re.

.3 mines de laiiu' pour son vetement.

un pot d'huile, son vCdemeiit et ses chaus-

^ures,

dont ses pareils n’out pas Tequi valent O',

ses 5 knddamn (Idin-Sini a recu.

Lorsqu'il aura rem[)li son temps,

le reste ile son salaire

il recevra.

10 jours <le conge

du pays de Kardunias (Rabylonie;... ))iCf./?ee.

Piblkiiie. 1024, p. 107).

O' Memo terme Gudea Gyl. A, Y, 8 ;
VI, 9 ;

a-ntn. comme inesure, ('(piivalait probablement

a 10<//n' (cf ci-ilessous AO 90oo, 1. 5 : i a-ani

gai'K

ikn (un p<ui plus de 3o ares : cf. Revue

d' Assyriolugie^ XYllI, p. 13«).

(3' Ecrit e-sir ipour ikns) e-sir ?).

O' Mot a mot « u'approchent pas ».
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A

15

i-na-<ul-di

il-tn-hi-ak-ma

ini-niii-n il-ku-n

a-na be-li-sn u-ta-ar

il prendra.

S'il al)andonne

et s en va,

tout cc qu’il a re<;u

a son maitre il le rondra.

20 inahar ^^A-inii-iun-e-.^d-iib Devaid Amum-csuh,

mnhar fdlriiti dovant Samas-nisn, lo dovin,

mnhtir fji-is-ni ninr devant Hisni, fils do lasinalju.

ivnnifi ^diji-kur-ra lun IS Mois d'lgi-kur-ra, 13* jour,

saitaf Sn-ftii-uh-ni-nni-nin .<(irrnin aniiee on Sunuhrammu le roi

me-s(t-rn-ani is-kn-nn prit une mesure d(* grace.

AO 'Jo.V.i (<e,oi; >: O',038).

tr.

15

rev.

20
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AO ‘.1055 (U",0;i8 X 0"‘,0S5).

10
'

2^4^^ ^ 7T ^

*Mn-t(t-na-hn mar Ip-pa-li-sn

il\-ti) ra-nifi-tn-sa n />rf-a//-/*i-M/

U ii- mil-^ \ui-kft r-ra-fi k (fkil (j<ifl<ihi

\n-n]a salfi~^u i-ffii-ur-'m

h [(f/|i snlti-su / a-am 8 [jnr sciun id<i-s(i

i‘la-su

\a-tna -ti .Mi
j

\sit\af idi-su i-la-a\k-ki]

ir}n /Ok AM qdtani i-s'i-Oa/

niaknr Ih-na-tani nidlahhim

5' tnahar Mu-iii-hu-bur AMEL/c/-:ii-ii

maljar Sil-li-^Dn-gan vMELst7,/m0'

mahar Pa-gi-runi tupsarrini

warnfi ki-nu-nim dm
snnat Su-nii-uh-ra-ani-mii sarrnm

niq ^*Da-(jnn sa har-ri ik-ka-u

lacune)

Mul-naba. fils d’lppalisu,

a hii-iur‘ine t‘t a sa propre person iie

(oinil-Miikarrak, barl)ior-(*hef.

pour line annee !’a lone.

Son [>a lairo pour line annee est 1

8 ijtir d(‘ grain : sou >alaire

son salaire

|Lors(jiril aura reinjpli sou t(*[nip> ,

Je re>]te de son salaire il rece| vraj.

10 jnur> de conge il preiulra.

a-ani

Devaut llmaluiu l(‘ hatelier,

dt‘vauf Miit-ljiil)ur le kizii,

devaut Silli-Dagan, le cabaretier,

devaut Pagiriim, le scribe.

Mois de kinuuu, ^2’' jour.

Annee od Sunubrammu, le roi,

otirit un sacrifice a Dagan de —
d’Cf. ZiMMEUN, Zeitsr hriff f. \ssyr., XXXII, p. 16T.
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AO 9u.‘i6 (u",or)8 X 0',u:i7).

F T| (

fii

Tr#--K >M si: tr

*jL tfc

^^Gu-a-tum marat

iSa-ani-hii n ^De-el~ta-ni

itti Sa-am~hii u ^ Be-el~la~ni

a~bi-sa u yum-mi-sa

5 I Gi-mil-^ ?sin-kar-ra-ak

nuir Ar-^i-a-hu

Guatum, fille

(le Samlui t*t BelUiiii,

cle Sarahu et Beltani

son pere et sa mere

Gimil-Niiikarrak

fils (rArsi-ahhn
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isdm

ana sinn^a yamrini

nui-fui hnsp'ini

JO istiuJsiun

n I siiiil haspnm

icatris is-hu-un

1 siqd kabpain ni(i[-:i-ani

i-pn-u{l-sii]

15 warhum 7 k \m hi-mi-nffi ai ^ u-mi tc~ib-i~

( ani
\

n-iui f>a-nq-ri-bft hi-ma bi-ini~da-(it bfirrini

ninhar I )(i-gan nin~!d-sj(\

nialtftr J* S(ininb-ni-sii hdrim

mahnr 1-la-ni nidr Sa~(i-m[(i

warah lyi-kur-rn

K \M

[btmaf ... r\m'!yant-!nn

a acliotr :

pour >011 prix complet

5 6 do iiiiue il'argeiil

il liii (l(‘ur < a posd
;

eii nutro 1 side d'argoiit

on sup[)leinont il a depo>d

:

(a >avuir 1 side irargent a has [JitreJ

il [luij a [)ay6.

Pendant nn mois en ras d'epilopsio, pen-

dant trois jours en ca> do recherdioi -
,

a I'ogard do (toutei ivvendieation la con-

eernant, selon la loi resale,

(le voiideuD sera ro'^[)on>aI)le.

1levant la/u-Dagan le percepleur.

(levant Samas'iiisu, le devin,

(levant lliini fils dc Sa-ani[a^Jr i ?

Mois d'lgi-lair-ni

t(*l jour)

[Aniiee on — -r;U'?)-ain inu

Lo roi Siiiiuliramiuii . sous le rrgii(‘ (lu<[u(^l out /*t<‘ nnli^es dotix des trni>

(‘ontiats qiii j)i‘(‘erd(‘nt (AO IHI.'IO et e^t le pere du roi Aniniihail. men-

tioiinr Mir hi lalil(‘lt(‘ do Herliii ( voir (‘i-d(‘s.sus, p. 207 ).

L(‘ exliudre eiiqirrint snr AO nqirostmle nne divinito d(*liout a ij:ro>

(ddjifrKui doul>l(\ toii[*iie(» a droile et ttmanl le see{)tre d'lilar do hi main

i;an(‘li(‘ : la main droiti' aliaissee timait p(Uit-rtre unt^ liarpe. I ne aulre divi-

nite est toiirmh,' a jj;'aucli(}. Traces d\uie h'i^cnde :

Anns retrouvons snr rcTte laldcite, sui\i dti litre de scrihe, le iiom [troprt'

Pdijirn)i} d^qii r(de\e snr une tahlette datth' de IJammnrapili et snr line tahlett(‘

datee deAmmiliail. 11 <‘st prolialile ({U(.‘ dans l(‘s trois cas ce noni designe le

meiin‘ per>oimag(\ un scribe (jui aiirait exerce son metier successivement

sous trois regnes.

C est peut-etre encore sous le regne de Sunuliranimu iju'a etc redige le

troisirmie eon I rat, AO OO.'d) (^hMioin ro\ alpncsenterait ici une varianle ni pour m f)

Le cylindre em[ireint sur celte tahlette represerite Uoirrande du cln^vreau a un

Ecril ud: lediire iiu*erlaine. O' Probabloniont la forme coinpirde du noin

C^' All Mijet de eetto olaU''(‘, voir Sa> Nigolo, du premnT teundn : Ib-na-tiun.

Uie Srklusblilniisrlii der aUbahyl hnuf- uml

Tausrhvertrage, p. 'lilO ss.

Striv. — V. 35
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(Hou (lel)Out qui a la main irauclie a la cointuri^ (‘t (l(^ la main droite abaissea

tient iin objot iudiNtinct.

ihi romar([uera qua dans las trois contrats (jui |»raaad(M)(, a ast Ic nu'MiK"

poi’.siuinaga, uii aartaiii Giaiil-AiukaiTak. barbior-abaf. ills d Arsi-ahlji. (jui

cst la <: pranaur

VO UM.il, IM)j 7 at IHj.'kS sunt da siinplas listas uii aumptas sans data.

\() '.itaa (O' ,n\'2

F

F ^

F

F ^

AO no;; I uno li>te Jo noins [jropi-es: 'lii<-rl-liiiii.
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U-lui.

\i ) U057 est uii!‘ li^lo di‘ noiii^ [)ru[)ros prArn.b^s de la )iii‘nliuu I (jwr ( iiir-

siiiM‘ (li‘ ca[>arite. (Mn[)loy(‘e partiridienMunit [xjur 1(‘ ua-ain). (_)n relev<_^ l(‘s

noias siiivaiits : AW- I-din- Warffd-T^ //// A-lni-(n)i-iin-SH . 'in-ri-d)(i-

rjan lils do A i- lils do //o-o/- \<f-ld-il-H , I
-

q(i-d , F-sh, S'j-li-hn, (7_dto tadloll^* pnrto iino (‘i)][)roiiito do ov-

lindre ou on distinuuo la ddos>e dlrvant los mains, (d los ro^-tos ddnu' leuondo

do trois lignos.

Ay) d05<S (‘nunioro d(‘s iiuins propoos, prodWlds d(* oirdTro^.

iJos observations (jui prbcddont il ressort ({uo lo^ rois doiil los noms out

die relovd.'? sur oos tableltos sont a olass(n’ soil dans Eordre : Isarliin. Kastilias,

IJaiiiinnrapib, Smiulirainmu. Aniniiliail. soil dans Eordre: Isarlim. Kastilia>,

Sunnliramniu, Ammibail, llammurapih. Co dornior roi (‘st sans douti" trds

voisin d(' Snnulirammu ol AininibaiE inais ri(*n no [lornnd do tranolior la

quostion do savoir s'il a [u*doddds on suivis.

II iE(‘st i;ndro dontoiix ([uo oos rois soiont. dans l im^enddo. oonloin[K>rains

do laproniidro d\na'^ti(‘ J)abylonionne. ot, i)las [)rdoiMdiiimt, do la sooondo iiioi-

lid do cotto d\iuisti(n La roriiio ol Easpoot ydndral dos tal)lottos. los sceaux

tpii y sont oin[)roints d), lo typo d(i Edcriliiro. tout conduit a C(dt(‘ conclu-

sion.

Ln r(‘[>oro chronolouaque ost tourni parla [U'dsonc(‘do la <dauso I siqil

//v/0‘/N idifiii dans A( ) bO.'d), conlrat [u*ob:ibloiui‘nt dat(‘ du rd^'uo do Sunuliraininu.

U'aprds San Aicoln, Dh* SfAihtS'^ldaff^rltf drr ((IfhifhtilnnischcN hf/ftf- Had ^[ansrhrrv-

(nujv [). EE C(dto clause n'a[>parail [)as dan> lo.-^ oonlrat> ac(*adi(‘iis avant lo

rdiiJio d*Al)i-osuli. II sdmsuit (juo lla!nniura[uli, monn‘ s’il pnd ddd Sinudnaun-

inu, a bioii pou do cliaiicos d otn^ idontiquo an roi do Rabvloin' Ilamniurapi,

bioiique, dans los deux cas. lo noni soil suijstanliolbmiont lo inoino. L identitd

dos deaix rois, quo Eun do nous a d’ailbmr'- contost ('‘0 dds lb09 (voir Journal

juillct-aout 1909. p. 155) ost niaintimant ddtinitivaunont oxclue par

un intdrossant objid. tout rdconiinont ludn' an Louvre (AO OOiT). II s'a^at

p. 1 i7 et <!rs (jjlindrrs <hi hm-
vrt\ p. loG,

(0 Poiirle^ sceaux i]v< tal)l(‘Ue< <lii LouYr(\

voir DK,L\eoRrK, Itei'iie <rA^sYri<n<>oic. Vll,
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d‘mi petit canard votif eii agate sur lequel est tineuient graven I'inbcription

suivante :

K\tn-infi-rn-l>i = pi i Amriuirapi,

S(ir nidi lln-nn'^^ roi dii pays de liana,

a-nn ^Dn za-gas a\i dieu Duzagas

in-nn-an-bn i

~ <lc>n (de coei .

On reinar([uera quo le nom du roi pord ici los doux ji^utturales (initialo et

tinalo ). Si la lecture Dnzdffas ost oxacto, ce sorait an noai oassito. Xoter ([ue le

inonicroi do liana a donno a un canal lenoin do Hdhur-ihifl-hmfns (of. ci-dossus,

p. 207) dont lo deiaiior dloniont estun nom divin oassito. D’aiitro part. Tun de

SOS prodocossours portait le nom oassito do Kasiiliai, Lo nom divin Dnzufjds

sorait un nouvol indico de la ponolration oassito au pays do liana <‘n un tiunps

Yoisin de la (in d(,‘ la promioro dynastio l)al)ylonionno.

La tablotte AO 0o;>2 ne so distingue gin'TO des autros tablottos par le

typo de roofituro, inais (die ollVo C(dto trrs intdressante partioularitd d’etre

datdo non plus du rogue d un dynasto local, mais autant (ju'il soml>lo, de

la magislraturi^ d un dponynui assNricni: olio t('mioign(‘ done de Linstalla-

tion do la domination assyritnino a Tirqa et dans lo pa\s do liana. EIb‘

j)orte romprointo riquHoo du indmo sceau dunt quolquos parties soulemont

sont vi^ibl(‘S. On distingiu' uiio di\init<‘
(
[)rol)abb‘mont Istar guoriddro) tenarit

do la main dioito al)aiss(‘o un(‘ anno (liarpd:b dnnt lo manolio soul est oon-

S(‘rv('', ot b‘s tra('(‘s dbiru^ b'goiulo do trois ligtms. Nous proposons d(‘ lire,

oommo on lo vorra a la [aigo suivant(‘, lo* texto quo rimprossioii du sooau a

rendu ass(*z nialaisd a ddohifln'r.

Dans la promioro moitie du xiv^sidole avant notro ore, lo traitd entro le roi

dos llittites. Subbiluliuma ot le roi dos Mitannites, Mattiw fait mention

d une villc do Tinja (pie lo roi dos llittites ddolaro confior a s>oii lils Biyassili

1'* lexte Bo. 00
,
verso, 1. 18 ss. (clans Keil-

si'brifttej'te <uis Buijiidzhtn
^ 1, 11" 1 ). (U*. Wkid-

m:k, Buylifizkdi-Siudien, 8^ cah., 1.

(0 Un Iron de siispcii'^iou le traverse dan^

le sens <le la largeur. Crt objet. qni est peiit-

tere un poid-. pese6 gr, o. Longueur • 0 ni a'21.
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avec d'autres villos du pays d'Aslata dependant auparavant dn .Mitanni.

II est assez vraiseniblal)le qn’il s’agit de riutre Tirqa.

AO U05*2 (0“,027 X 0“,027). (Voir page precedentuQ

t- iidt siknrum u

s

n-na Kudnrrini

sitani

11
I Ni-sa-ri

ivarah

uni /Okam

li-mu 1 '?) o j{^sur-ma~Hk

4 sat de biore do t telle') qualitd

a Kmlurnim.

l)e[)onse.

Hisari O'.

Moisde Belit-biri,

10*^ jour,

upouymie (.0 d Assur-inalik.

Lo nom <lo Tirqa simhlo ensuite dispanutiu' de I’liistoire. Mais les iti-

ntM*aii*psde Tulvulti-Ninurta II (890-8(S.') av. ot d Assiir-nasir-apal II (884-

8(i0) font mention d’line ville de Sinju dont rmuplaoement coiTOS[)Ond a celui

de Tir([a. Dans le preniior di^s itirieraires ^ Tarinee assyrieiine remonte la

rive ganehe (orientale) de I f^nphrate. La derniere etape avant d atteindre

(( la prairie de LEnphrate on se trouve la vill(‘ de RumnninnKf, endroit oil est

situe le canal dii tlenve flahnr » est [iriM-isement Sur/n. Or nous avons vu (jue

le roi Ilammurapih. ([ui reji^nait a Tirtja, avait (*rense un canal pour les eaux

du Khahour. On a soin de specifier que la station [irecedente, Sin/n, se

trouve <( de l autre cute de 1 Eiiphrate ». 11 existe done un tell, qui stud de point

de repine, sur la rive droite. La ville est importante. Son prince, Mudada « le

(b Sur ce pays, cf. Garstang, Index of

flitlite yames, I, p. 8.

O' Ecrit zi-gn. F^our lo sous de teruie,

A'oir Revue dWssyriologie, XVI, p. lod ot pour

la lecture voir L\nusbkhgku, Zeitsehrifl der

deut^ichen niurgenhindischen Ge^elhrhnft, LXIX,

p. 506, et LXXIV, p Vc2.

(3' Pour eette mesurc de capacite (singulier ;

sntnni\\o\i' Revue d' Assyriologiey XVI, p. 133.

Oi Xom du fonctioniiairo.

Dans ScHKiL, Annales de Tuknlti-yinip

Ily verso, 1. 8 ss. Pour la lecture des 11. 13-1 i,

cf. Horn, Zeilsrkrift far Assy riolugie, \X\IV,

p. 151.
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Sirqren )), apporte im tril)ut coii>i(l('‘ia!)lr : o ininivs (ror. 7 min('s d ar-

otc. C (‘st a Sirqn i\ur le priace dii pa\s dcs La(}iens a])purtc aussi

son tribnt. i^)^Lr l*o qui rst do la distance cJitre Sinjfi et le Ivhabour, nous

conslatons ({iic. dans ^ou \o\aj4'e a clie\al, Mi^s Rell franchit, eii uin^ (d;\pe

d'nn jonr. la route du Kliahoiir a rl~Bo^(nn, qui esl sitin'* sur la rive gauclie

d(' I Euplirate en aval de Wslulmh En droite li^an*, la distance d(‘

Bffsrinih ([>oiid de depart d(* Aliss IJellla el-Uasinn (‘st d’environ 2d kiloinelre>^'d

Xoloiis qiii* les beles di* soinnn* out mis six In* ores du Kliala.uir ii ci-Bastan ''’d

Aotons encore <[ue l etapi* qui suit cellc de Bnntinanina. dans ritim'u'aire de

Tiikulti-Xinurta II. est la \ille de N/?/*Mle B}{-lJfnlijqji\ Ur cidti* ville est cer-

tainement. coinine l a sujii^ere b* P. Sclieil le tidl Sainfr^'^K sur la rive dioiti*

( occidimtalej du Ivluibour. 11 y a la uiu* colline imposante et couverle

de mines, tout a cote de rartluent de EEuplirate. La distance eiitre Siai

el. par exeinple. Bnseiralt (pres du conlluent du Khabour et de rEu[ibrate)

est d einiron 40 kilometres. L itineraire du juonarque assyriim ne cite |)our-

tant aucune station internnbJiaire entre son cam[)ement pres du canal du

Khabour et son campement a Sari, On ne pourrait done arguer de la

distance entre Wslairah et le Khabour contre une identitication Sirqu- Tirqa-

A slid raft .

Lesmemes observations sont a faire an sujet di‘ Litineraire d Assur-nasii

-

apal 11. Dans ses annales. col. Ill, 1. t) ss.. ce roi declare qu'il est alle de la

(( ville du pavs de Bit-lladippe » a la ville de^Vr/y//. oil il recoit le tribut des

Sirqemis. A la ligne 2S, il nomine hi ville de Rit-Hadi[)pe, oil cainpaimd les

arnn'*es assyriimnes. ipi'elb.'s viiissent de Lest on du sud, Lette ville (‘sl Sari.

coinine dans 1 itineraire de Tukulti-Ainurta II. La route de LAssvrie ii I'Eu-

plirate allait done de Snrl, sur le Kbaliour, a un point en faci* de Sirqn. av(‘c

une etapii interinediaire a RnmnnininfL an canal qui sans doute ndiait h‘

Khabour a LEuphrate, canal luvcisement mentionne sur une tablelte d(‘

Tirqa.

Cos constatations suttisaient a juslifier Lidentitication d(‘ Tirqa (d d(‘ Sirtja

U) Amiirath to Amurnth, pp. 77-79. O' Annates de Tuhain-Mnip //, p.

l’> Carte de Herzfeld, dans rexpedition ^oiis y etions le o octobre 4923, a notre

Sarue-Ukhzfeld, II, p. 387. retour deMo^soul.

0^ Arniirath to Amurath^ p. 79.
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sug^<A*6{:‘ [)ar ILn*/fel<U^'. S*il loslait (‘iicorr* ([in‘l([ue il (‘st levr aujour-

d hui par uno gr‘ogra[)lu([uo [uir Schroodor dans l(‘s hril.'^rlfnft-

trxte aii^ J,s‘s7/y nn'^rfiialcuvn hihulh i ir* l8iU-'). Crdti^ listo iiandinniio Iroi.s aIIIps

dll nuiii d(* Tfr-fia-ftn ill. II a !<>). La [n'lniiirro osl (.< fac(‘ au (iHlufm »,

la secoade « face a la lunuLigiio », (;'o^t-a-din‘ a l i^st, la Iruisieiue est

idoiililic'e avoc >V/v/// sa pnn Sti-fl^-i\ « Sinjii (jui est fac(‘ au\ StUa i), c osl-a-

diro aux bedouins du desert de Syrie.

liappeloris entin qu uii(‘ iiiseription d un rui de liana a et(‘ trouvee on

Bal)\lonie. l^arniilei? anti<jiiile> deeoin (‘ides par Kassani a Abou-llabha (Sipi^ar ).

sur reiiiplaeaanenl du tiuuple d(‘ Samas, el inaintiniant eoUMuaees an Britisli

]\IiiS(‘uni S(‘ lnni\e un eurieiix objid \(.dif donl .M. Bineln‘S a autrefois donih*

dans les I'ransacliun'^ol ihr Sarictfi of Hihlirfd A rclufei^Jf^f/t/, mA. \ Ml, Bart di ISSd)

la d (‘seri[)lion Mii\anl(‘ : y Tln‘ next nionuinenl ^^ortb\ ol’ notiee. brought b\

Air. Bassain froin Si[q>ara. i> an ((blong inslrunu'nt, tbc greater part of green

stone, rather Hal, rounded oil at lb(‘ bnjader (‘ud. and having the edges also

he\elh‘(l olV. 1 1 la[M‘rs gradualh from lh(‘ hroadiu* end, and is fixed irdo au

orneniental hron/j‘ >oeLel. ca^l or worked into the form of a ram s head, the

e\(‘s of which are inlaid with some white composition. th(‘ nose terminating

in a small ring, from which something formely hung. At the end to which

the hron/(‘ part is fixed, and parity co\ered hy it. is engraved, iqmii one of

the broader surfaces, six lines of inscription, in two columns. » M. Pinches

s est alors contenti* de puhlim* I inscii[)lion au mo\en de caraeteres typogra-

[)hi(pies, mais ila\aitpris de Bohji't un cro(|uis au crayon, fort [)ousS(U ([u il

a hien voulu nous (‘ommuni(pi(‘r (‘t d’aprt'S h‘([uel nous avons fait exi^cufer le

di‘ssin reproduit ci-dessous:

A.U, 82-7-11, 17.10 (H. M. o:^077). Linigucur : 0\256.

(C Ueo. d'As^yriologie, XI, p. l.‘>8.

LA.^Dsm•.llGEl; a attio' ratloutioii sur ce

pas^age dans Zeilsckriff fur Assyriologfc.

XXXV, p. ^28;, n. 2
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L’iiiscriptiun S(' lit coniine il suit

:

Gol.l -na ^^Snmns sar same n irsifi sarri

[-su]

I Tnknl -fi~ine~ir sar mal lla-aa

ahil llii-it{is i sarri nidi IJa-na

Col. 11 a-na,... sabiin {? mdii-sa

n na~sa~ar haldU-su

i-ki-is

A Samas, roi dii ciel el de la terre, son

roi,

Tukulti-Mer, roi dii pays de Haiia,

fils d'llu'iqisa, roi da pays de Hana,

pour.... la sauvegarde de son pays

et la eoiiservation de sa vie

a voue oeci.

Au iiioiiioiit ouil a puhlii* I'pttp M, l^iiiclies inrlinait a la placer

ver> le temps de Saliiuuiasar 11 111 . c'est-a-din^ au i\* siecle. (lelle dale pour-

rail etre di* plusieurs siecle> trop has^e.

C*e>lle niardi i septoiiil)r(‘ ipie nous (|uillions Alep [uuir j^a^Mior I’Ku-

phrat(‘. De j^rand matin, I'anto nous em[)orto a travers cette [)laim‘ niameloU”

nee qui descend lentement vers le lit du Heave. La piste que nous suivons

correspond assez bien a rancimme route des caravanes. Xous laissons a notr(‘

droite rintm*essant village de Xcirab, ou furent trouvees en LSUl les deux steles

aranieeiiiiej, des priHres de la Lime. Au passage, nous relevons les noms des

villages : D/ebnn, Blr-lla^enuih, Dihkiijch, Tell-Ahu-Zannah

,

11s ligurenl tons sur

ritineraire SLiivi [>ar la mission Sarre-IIerzfeld en 1907-1908. Apres avoir tra-

verse Lin ruisseau qui pnrte 1(‘ nom puetique d(‘ Aahr-ril-dhdhab « riviere de

1 or », nous sommes a Qtitnnres^ pcdil village, dont I(‘ nom se reti*ouv(*ra. mais

avec line ]U‘ononcitition difbd*ente hnnunrsh^ sur 1 emplacement de lanlique

Babylone. Lin^ pidile lialte au gros bourg <le Drir-fldflr et au Jiir-Mffhda in

,

A
9 lnmn‘S du matin nous etions a Mrsln’Hrh et. [lour la pr(Mnier(‘ fois. nous [am-

vions salu(u*le Fleiive par excelbmce, (*et Euphrate aux eaux bienfaisant(‘s et

douc(‘s (jui, sur des milliers d(‘ kilometres, porti* a trav(‘rs b‘ dT'sert la vie et

la fertilite. Aous avions mis exactenient trois lieun's pour IVamdiir Lopaci*

ipie la mission Sarn'-ller/feld avail {uircourii mi trois jours ( l(>-i8 oct. 1907).

Lest a p(m pres la diHei'crna} de rajudite qui existe entre les anciens et les

nouveaux modes de locomotion. Le piltures({ue y [»ord : mais souvent la I'a-

par la douille dv nn'tal.
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tigue et la moiioloiiu.' <l(is vo\ag(‘^;i ra!ili([ii(‘ oiil luit (E^siroi* au\ raravaues

un iiioxeu plu> [)i'oin[)l dr li‘av(‘rs(a* |(‘r]*i‘'^ ari(lr> (‘I mortal, ou ri(‘ii iu‘ n‘-

lirnl Fiiitrrrt (la [)ass;iiil. \j^ gagiu' [>ar la \ilasS(‘ s(M‘a uliFanout dr-

[)L‘us(‘ (Ml staticjns [ilus loiigui's siir l(‘s silrs hi^loriijiK'M^t 1(‘S viiin(\s avoralriiMS.

Xous pdursuivons noire roiiF* [lar h^^lJ-MrsItrarlf a la viiMlli' M(‘>k(Mieh ». ([ui

(^ecLi[K:‘ rc'n^ilaeeinent dr la /F///s dii ino)(Mi ag(‘ da liarhallssHs dr r('‘[(Of[ui*

greco-roinaine ). et par (pii fut [MMil-elre Tha[)saeu>. la7’//sv//( du temp-

de Salomon. An khan d'cl-Htauntatu nuns nuns arreton< um‘ Innire [luur d(*jeu-

ner, [lendant (jue Ir ehaullenr V(M‘ilie sa maeliiiuM \ uiei maijiteiiant Uaqiju. ipii

apparail do I’autre n'dr dnllenv(‘. Xoiis lais^on^ ladle e\(Mii>i(ni jjuiir noire re-

tour. XoLis pensions [louvuir atleindre Jh^lr-cz-Znr awmi la unit. Mais l(‘sjoui>

sont courts en ^epteinhre. Apres a\oir d(‘pa-^5('‘ ("^-SffhljHi. uii gronillent dr>

(dnigiA‘s mossouliote^ qui roviemuMd de (ireee. nou^ (lions u (oule allure \(m\s

dhnnlan, E'est la (pn‘ nous snr[)r(M]d F* eoneluM’ du soleil. Siir la terra.sse (das-

titjue d un vieu\ khan nous e()nnmMi(;on> a fouler les eFarmes d(‘S nuit> (mi

[) l(‘in air. Jusfju'a noire (Fumii'n'e miil (F‘ Mossoul (F' 2 oet(2)r(') nous n aurons

plus a noLij? enclori' dans nne e Fa mint' [muu* nous li \ rer an somnuMl n'‘ para tear.

Toujours nous aurous sur nos F'‘F‘s ci' did [U'otoiid (d (dine(dant (F‘ l’Eu[dirat(‘

el du ldgn% eies eon.stellations (jiii iF's-imml (mi qu(d(pn‘s [loints d*oi lesjanson-

nages m\ tludogiqm^s et F‘s auiinaux ranlasti([m‘S ipiA reeimnurent les Ralnlo-

iiitMis (d dont F‘s noms nous soul familitn's.

].r FunFunain. a la preinit'^re Iumiin', nous soiuiiK'S sur la j)ist(' de L)cn-rz-

Zo/'. Xous [lassons sue(*essiv(.MinMit a Tthn}, Tuiyiif r[ TdhuHs. A S li. lodu matin

nous somm(‘s ii l)vn'~(^:-Zur . l_)(qniis 1(‘S « goi*g(‘s de FEupFrati' la la liaut(*ur

de kitffnh /(fit dr Fi rivi‘ gauelu') jusiju'a [MdiF‘ distanc(‘ de l)i^ir-rz~Zui\ la

rout(‘ est [Kirtieuliereinenl aceideuF'e. la's uieliers et F‘ saFF' s ingenienl a

iMMidre inn)ratieaFle une voie a peine traeee. .Mais d('s Lra\au\ soiil I'li eours

(‘I nous aurous. it indrt' i*etour dans un inois. la eousolation d(‘ eonslatiM' (pn‘

nos suciM'sseurs auront inoins de p('ime Les Iroiqa's dug(dii(‘ (dn'relient a ann'-

lior(‘r ee (duMuin di' la ri\(' droile (^oeeidenlaF' ) d(‘ rEu[duale, F' seul ([in'

p(Miveiit suivri' a(duelFMni‘iit F‘s \o\ag(Mirs (|ui \onl d AUq) a lF‘ir-e/-Zor.

Xous somuK'S. [umr ([uid([m‘S heiin's. F‘s FoF's du ea[utaine ilrineourt. 11

nous promel iF' mettr(‘ a noire dis[M)silion uin' lioinu' (M[ni[ie de soFlats d(‘ la

L('‘gion Elrang('‘re. Mais ils ne pourront nous r(qoindri* (pie le lernF'inain. Adius

Syiu\. — V.
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avoiis halo (rarriver a 'A^liarali rt nous pai luns, a 1 hrwr(‘ do rapros-inidi, a

trav(‘rs uao aliioj^plioi'o 0 !nl)rasi*(\ (1 (‘sl la vaguo d(‘ ohah‘iii* (|ui, nous lo sau-

ron> plus tanl. a (hdorlo sur Al(‘[) an huidouiaiu do notro dopart. Aous voici a

Mri/tfdtn, on lo oa'iniaoaui nous fait 1(‘ plus graoionx aoonoil. II nous ounfio a

un lioinuK' <1(‘ police (pii doit nous indiipior la routt‘ do Asharah. C(‘ villag(\

(Ml olVol. in* so tronvo jkis sur la grandi* pish* d(‘s autos. C(*llo-oi s (‘carlo do la

ri\o droih* do rEnphrat(*, afind'tAilor los noinhr(*u\ coudos (juo tra (‘0 lo tlouvt*

on cos parag(*s. Nuns d(‘\ons done, a un iuonii*nt donm'*, ol)li(pn*r \(*rs la

gaucln*. a travel's l(*s h‘rros do (*ultur(*. (juo l(‘s noc(*ssit(*s do l irrigation ont

lran>rorin(M‘s (*ii nin* route di* coniparlinn*nts ^rpan'‘s par dos canivisiux aux

rohordb durcis. C(* sont d int(*rniinal)l('s cahol> qin* la « Ford » suliii i?iUis fa-

tiguo. Fn hiit, il y a urn* voi(* plus pratical)l(‘. Aous in* la cunnaitron> (pio

lorsipn* nous (piitt(‘rons h* villagi* (pichpios jours [dus lard. Mai> la \ uo du t(‘lL

(pii S(‘ prolih* av(*c sv(‘ltos>(‘ au-d(*>Mis du lil du ri(*uvo. a ailin'* nutr*o guidi* (‘t

nous-iiioin(‘h. Fnlin nous voici a Ai^harali ol nous allon> sa\(ur c(‘ ipio nous

[KUirrons fain*.

Malgic son pou dV*R*\ation, 20 a 2d nn'*tr(*s on iiio\onne au-dossus

du niveau de rEnplirato, et sa unAliocro (^*londuo. 800 un'*lr(‘s oiiNiroii du A.-O.

an S.-E. sur d a 000 iin*ln‘s du A.-E. au S.-O.. lo h*ll sur l(‘quol s’('*leve

"Asharah no pent inan(|uor d attiror Faltonlion du \oyageur. Touto (hninonc(*

suiqu'ond (Ian> colh* [daiin* (pii. d(‘s deux c6h'*s du Ihuni*. s dt(*n(l a\(‘cnio-

notonii*.

Ln iiiinan*! octogonal m* d(*ssiin‘ au souiinol (h* la cidliin* ot, (pioiqiio d(*-

ca[)it(*. domino oncon* los inaisons d alontour. Pauvros iiiasuros on hri(pn‘s

sdclR‘(‘s. avec h'urs terrassi's (*n torre hatUn*. olios s (‘cholonnont dans la

poussidro dos ruollos (*troitos. surcliauUdos [lar h* sol(*il d(* >(*[d(*inbr(*. Ea [ilus

spaci(*us(3 d(* (*(*s hahitalions (*st cello (pii s(*rt (h* rdsid(*nc(* au inoudir. Elio

ost a pic sur lo ll(*uvo. 1)(3 sa t(*rrass(‘, (pii sera notro iTlocloiro [lour h* r(*pas

du soil* ot nulri* dortoir [lour la nuit. nous vo\onscourir sous nos piods h*s

Hots infatigaldos di* TEipdirah* ipii, on c(*tli‘ saison de basses (*au\. couvr(‘nt

uin* larg(*ur do 400 nu'‘tros. Di* c(? ci'ih* h* t(‘ll otfre Easpi'ct ddmi* Fa-

laist* [>ros(pi(‘ \(*rtical(‘. L(‘S pluit*s ddiivor iTont C(‘SS('‘ (h* Fairi* (‘l)oul(‘r la

t(*rr(‘ inouhh* (*1 h* lli*uv(* a rong('* li* tut* (*t lo sol vi(*rg(‘. Si Eon V(‘ut um* vin*

carachM*isti(pn‘ do 'Ashdndi. cd‘st do I’autia* rive on du mili(‘u (h‘> oaiix (pEon
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pmit lObUMiii*. 11 <*st tro[> tard aiijuuril'lmi [»our V\in\i\[U' sl^dtiHnih ([ui

sert au transit niilra Ins d(*ii\ i’iv(‘s. baiMjin^ n>t. d aillnur>. d un usa;;'i‘

pen t‘rn([nrnt. Li‘S indig, ‘nrs. tidnlns a ranliipir tradition do ii\(‘rains du

Tigrn et dn l*En[dirat(‘. [^rrdVnvnt sn serxir dn Foutm indix idunli<‘, goid‘l(M‘ par

leurs rol)n.st('^ [)oninons. Enurs vrdotnnnls roulns nii paqnnt snr la tntn l(‘s font

rnssoinblur a d nnoriuns l)ourlions llottanls. SavanuiuMit, ils dirigind Eoutre

dnvantoux et x out atterrir, toujonrs en axal dn [)oint d(' depart, a ([uelqne

endroit do la l^erge O[)posee, on ils [)onrront se revCdir tout en lai>sant se de-

gun Iter loutro qui les a soiit(*nns. Aou> nous p resen tuns anx auto riles. 3 oici

le inuudir \4hd-rs-Sanir(l (pii est le lien entre les noinades et le gunverneniont.

II se eliarge de nous introdiiin* pres du slieiUli de la tribu d(‘s 'Asliarab. Celni-

ei est un lx|>e de bedouin tin lltMlja/. E'e^t de la qu(‘ sa faniille e^t venue jadis

et. d\dape en eta[»e, a gagne rira({. puis la Aleso[)otanii<\ On ra[)pelle e/-

Tiffuk'}, « b^ Ture ». 11 a ^ervi dans I'aninu* uttoiaane, a sejuiirnti a Constan-

tinople. a pareoiiru TEgypti' et la Tripolitaiu(^ 11 nous reeoit avee le ge^te

large du idief arabe. ipii met a la dis[)Osition de ses holes lout le contort

(lout se eontente le nomade (d dont nous devrons aus^i nous contenter.

La matinee du b septembrt^ e>t consacree a la visite dn village et a la tra-

versee du tleuvi^ La shuhlnrah fait eau de toutes parts et agrtunenle d un bain

d(‘ pieds force le passage d une rive a Lautre. Nous [)Ouvons avoir uiie juste

idee du tell et de sa position abruide sur le ileuve. Cbemin faisant. nous

cherclions a avoir des renseigneinents sur le point precis on out etc decon-

vertes les (piebpii^s tablettt‘s cuneifonnes qui ont mis en vedette le norn de

Wsharali. Tons nos informateurs s\n‘cordent pour nous signaler un espace

non bati, contign a la inaison du mondir. C est le memo endroit qui a etc

indi(pn'‘ au liimtenant T(n'ri{n‘ comme le li(‘U de trouvaille des tablettes

qu il a acqnisi's. 11 v a la un trou (jui parait avoir ete (‘reuse pour en tirer

de la t(‘rre a briqnes. Le trou (‘st pen profond et. (‘omme nous le constaterons

par la suite, ne descend [kis au-d(ssous de la couche arabe. Le fait est que

nous serions assez embarrassr'^s pour fouiller ailleurs. Le village recouvre en

entier raneienne cite. Eorcm nous (^st done de nous restreindre a ce petit

terrain vague. Meme en ee point nous aurons a taire face anx r(}criminations

d\iue xieille temim' eplorr‘e. qui craint pour sa inaison contigue. Nous deci-

dons qm‘ nous nous (‘ontenterons de creuser un puits vertical du bant en
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has <1(? la colliiie. aim (ravoii* uno aotiua d(‘s diverses couches de debris que le

l<‘inps y a (Uilas^n^s. iJari^ l^lpl*c^-midi arri\cut les legioiiiiaires ([ui doiveiit

e\(‘(*utr‘r (‘o travail. 11s :^oiit Id hoiiiiiirs. roudiiits par uii serji’eut et im capo-

ral, lie la Id"' rmnpaf’aiir dii b rai^imeut iHraiiyer. A tour de rule ils I’ouil-

leront. d(‘ la [)i<)elie et di‘ la les diviuN paliers ([iii uoiis ]MU*inettront de

d<‘se(Mhlr(‘ dll liaut de la enlline jiL'-qu'au niveau dii tleuve. Les decoiulires

nut un dev(‘r^(nr tout trouve. f.e Ihnive hii-iuenie hes (diarriera dans sa cuursi^

id aeernilra ainsi xni liineii. la* travail euniinenea le 7 se[deiiibre a la pre-

miere li(*ure rt se [Miursuivit ju^qu'aii snir du 1 1. Graei* ii I'activite et a I’ini-

tiative iles l('‘;:i'iomiairas. il nous fiit [M)>sil)le de descendre, par li'radins siiece>-

sits, jusqu’au sol viei^ui*.

(a*n'estp.is sill' la po[)ulalioii seini-nouiadi*. semi-sed(*ntaire de Asliarali

([in* noiN aurions pii (‘onqitm^ [lOur exianiler ci* travail dans le [leu de temps

(lout nous disposiiuis. I rn* [»ares^(‘ a touli* (qu'euvi* caract(*riM^ la [)0 [uilalion

ri\ (n*aine do riMqibrate. tout an moins la [lartie maseulim* de (*(‘tt(‘ po[)iilation.

11 a (*t(* donm* a 1 un di* nous d assist(*r aei* speidaeb*, bi(‘n arabe. d un hoinmt*

adulte et valide faisant tin*!* a la eourti* pailb* la distribution d(* la besogne

outre la ^ent teminine de la trilui. LV'tait ci^ qu‘il a[q)(‘lait b^ b* tii*a^e

ail sort. S(*ul taisait (‘\ei*pliou a la loi commuin* un [lauvre mui*t, dont la mine

aseetiipie et le S([U(*b*tt(*. aptiarenl a trav(*rs b*s Irons de mui ^ae, eM)([uai(mt

le S/fint Jran-l)C([iti'^tc de Rodin. 11 jiassait sos joui*n(M‘s a pidrir des pi(‘ds (‘t des

mains la inolli* ai\uile ipii, transrornn'e en bri([m*s M'‘elu‘s dans d(*s eadr(*s de

boi'-, S(*rt a la con'-irmdion d(‘s [Kiuvri*s ma>un‘s du villaue. Parfois au^si les

l)at(‘i i(‘i*s tout (III ('tbu't, (piaiid il ^ a^at d(* lra\(‘rs(u’ b* (‘Oiirant ou de meltri* la

ban[U(‘ il >ee sur b* riva^n*. Ajoutons (pu* rirrii^ation (b‘> t(‘rrains di* eultun*

n(M*(‘N^it(* la pri'Si'iiei* di* d(*ii\ hoimiK'S aiipn'*^ ib* la ‘*d//b/r/y ou nashch.

eefti* maebiiK* idiivatoin* ii traetion animab* [»arraib*m(*nt ibb-riti* dans b* liap-

jiOii ilv la iitissiDji ilr luu’oniial^anau' dr I l^d^iihralr (1922. [). 7S s. ). |1 ya

^ans din* ([in*, an moim'ut (b*s s(*iiiailb*s ou des n‘eolt(*s. la eontaudon du tra-

^all se y’aj4ii(‘ [a‘iit-(*tre. Abus durantb's (‘haud(*s |ourm“(*> (pn* nous avons pas-

se(‘N a Asbaiah. nous avons (*u maint(*s Ibis Ibeeasioii ib*, (*oiistat(‘r la stiqieur

reprobatriee (b's indiii’eu(*s d(*\an[ banlmir ipn* ib'ploN ai(*nt b‘s b'*udonnaires

eliaryab d V\e(;ut(‘r b*s l'ouilb*s.

Oilin' le Muida-v, ipii tut bobji'etil* prim ipal (b* notn' Ibiiilb*, nous I'uim's
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aineiies ii faire executor un petit travail siir un autre [)uint (1(‘ la })ar()i verliealo

da tell. Le moudir nous avail moutn'‘ (iuel([ues piudes (pii [uon iMiaieiil |u‘ol)a~

bl(Mueut d'uii(‘ tuiul)(\ Sur bOS iiidieatioiis. le eaporal l)u\al r\ d(uiv li(Uiinies

(;oinineiu:LU*(‘nt u jiTatter dans I’apri’b-uiidi du luiuli lU s(‘pl(Mid)ri‘ la terr(' ([ui

rein[)lissait uu(‘. sorle de nielie. biluei' a uue rertaiiu^ distau(*e au sud d(‘ l’(Ui-

droil oil a\ait porti'‘ letlort dob tra\ ailliuirs (da [U'('‘b de 7 iiii'dia^b au-doNsUb

dll niveau du Ibuive. L('S [u'lunierb resullats fureiit Ires (‘ueoura^ueant'-. Le Lui-

deaiaiii, 1 1 S(‘ptenil)re, nous revenioii'- bUr e(‘ nou\(*au eliautier. L(' ea[>oL*al et

sesaides. avec de lirandi^s pr(d*aulious. extraxaient di^ la terre des vabeN. dixan’s

objets de paruro teiainin(U uu siauiu eyliiidrique (ui lapis lazuli. La eaxit('‘

etait d('^i;'ag('‘e : idle avail uiu^ oiixaudure d(‘ 2 m. id idait liiiiiliu' [Kir deux

luurs en brii[ueb qui se reuiauitraieiit a environ 1 inidre de la [laroi de la

talaise. Le[dus court, ladui de gauche, avail line direction siaibibleinenl S.-E.-L.-

N.-O.-O, (d etait torini* de 11 asbibes de briques de <1 ju. 07 tp. lungiuuir sur

Oin. 2d de laryeuretd ni. 07 d i^KiibSeur. L aiitn* niur, diriyi‘ vers b' N.-N.-L.,

etait biirinonte deb rosti^s d une xoiile en eucorbeUiMuent . Selon toule vraisean-

blaiua' {a‘s inurb I'daieut les didirib d'uni‘ toinbe xoiitee lout a I'ait seiublable ii

cell(‘ qui' llankb a trouvee inbudi* a Risniva (voir le deb^in i[U it a [lublie a la

[)aii'(‘ 17 i d(' bOn ouvraiie sur Ihsunja o/* the l^ihst af A<hi(f\. Le caracliua* lu-

neraire de la construction fut mis bors de douti^ [lar la deiajuverte (rossemenls

bmnains confenus dans une jarre lu isia' ( voii* (d di'SbOiis. [>. 2dl}.

Nous diMudrons sucia'ssix emeiu les objets trouxa^s dans le [uiits ([ue nous

avoirs creuse [lour e\[)liu*er b's ditlVn enles (auicbi's du bdl. [uus ceux qui pro-

xieiinent de la tomb(‘ xoiilia' el entin ipndques objets que nous avoiis en Loc-

(Kision (La(a[U(dir sur [ibua'.

Le [Joint que nous axons idioisi [»our y ci-eusiu* un [uiits se trouxe daus la

[jarlii* la [jIus rd(‘xet‘ du tidl. Le Lord de la falaise irst ii lad eiidroit a une liau-

leur d environ Id in. dd au-dessus du sol iialui id ( ce ([ui. lors d(‘ iintre sejour,

dans la premiere moitir‘ di' siqjtiunbre. en teiiqjs di^ bussirs eau\. corres[Jondait

a environ IS m. au-dessUs du niviKiu du lleuve). Du boi-d <le la talaise b‘ sol

monte viu*s la ville pour atteiudri' au [joint le [jIus idi^ve une liauleu!’ d eux iron

IS m. -jd au-d(‘ssus du sol uaturel (soil 2d> m. au-’dt‘bsus du lleuviM. Uidle

couebe supidaeure i‘bl (‘ulienMuent arabe : (die e^l mi terre l('‘j;ere (d se com-

pose de slrat(‘s incliniacs dans la diiection du tleiixia maib tmidanl [kmi a [)eu
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V(‘rs I liorizoiital(‘ a iiicsure qurlles se ra[>[)ruchent du niveau du hurd de la

falaise. La enurlie arabe ('e>se hrusqueiiieiit vers 12 in. A eette Jiauleur le sol

devient cuinpaet (d les debris qiTil euidieid appartiennent visiblement a line

tout autre civilisation. \'ers ee niveau nuu> avons mis an jour une brique me-

suraut 0 m. a 0 m. 23 d(‘ edtesur 0 m. 0(j trepaisseur. (Yestla briipie d*un

piedearrt* bien eonnueen Halixlonie. ( )n trouverait diftieileinent dans les mines

babvloniennes une bri(jue niieux euite, en terre plus line et plus eompacte.

Ln point aeipiis (‘st ipi’il v a solution de continuite (uitn* retablisseinent

antiqu(‘ (d 1 idablissiMuent arab(‘. L(‘s Arabes s(' sont installes sur un tell aban-

donrn'‘ qui s'(d(‘vait a (‘iiviron 1 2 metres au-dessus du sol naturel. II est plus

malaise de (bderminerl epoijue ahupielle le tell a ide abandonne. Eln dehors de la

bri(|ue dont il vient d'etre ([U(‘stion. nous n'a\ons jiuere trouve dans la eouche

su[)eri(‘ure du t(dl anti(pie. d’autres temoins (jm* des (hd)ris d(^ potm’ies, difli-

eilesa dat(u*(lans IVdat d(‘ nos eonnaissanees. \ous donnons ei-dessuus quelques

>ilbouettes, pri>(‘s a main levTn*. des ti^ssonsles plus <*Hract(ddsti(piesAOici, par

exemple. d(‘> frat;'ments d(‘ grosses poteries. trou ves Nersb‘ niveau de I I inidres :

D'autres reeueillis aux (‘Uvirons de t) et R) metres :

Un pen aii-dessus du nivi^au ib* 0 m(dre> ap[)arut la partie superieure d'une
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jarre doiit I'oriiico etait roriiK* par uiie coupe reavors<‘e clout on ne reciieillit

que des frajj:ments. La jarre \ml tdre retiree a ptui \nvs dans lAdat on, ap[)a-

reiiiment, elle avail ete mi>e en place. Elle inesure 0 [u. 4() de liautinir. D un

beau galbe ovoide. elle est deceive un pen au-dessous du col, qui est bri>(L de

dcuix filets en leger relief: la base et la partie superieure de celte jarre sent

recouverles d'lin enduit noiratre. la pan>e c‘st ornee d uiie croix yreccjue de

la meine couleur ( voir pL L\ lll, li^^ 2). A Linterieur se tro^L^aient des o>se-

mcnits qui nous out parii etre dc's o>.seiinMits d eidant. Dans son voi>inage

iinniediat les legionnaire> recinnllirent la [>arti(' inffuaenre (in(‘surant 0 in. 19

de hauteur ) (run vase >einblal>le a cidiii ejui (‘st nqtroduit (*i-(l(‘SMms ipl. LIW

liy. 9)* ^insi qu’un el('‘ganl j^obehd a pi(‘d (*ouil (d (droit f[d. Ll\, 2:

hauteur 0 in. 07). (7(dai('nt la sans dout(‘ de^ objels d(*>tim'‘S an luoid (nise-

veli dans la jarre. En approfondissant notre fouille, iiou'^ avons contimn'' a

Irouver des objets a destination probabbniient fumd’aire. 11 s»nnbl(‘ qu(‘ dan>

cette partie du tell les toinhes aient idi* entass('‘es sur une hauteur d an nioin>

i a o lufdres. Entre 7 et 0 nn'dres nos fouilleurs retirerent du sol un

vas(‘en tonne de poticlie a pause l(\i^('‘reinent renthd:^ (pi. LIX, tig. 0 : liauteur :

0 111 . 205: largeiir de la [lanse : 0 in. Ii7). Dans la iiRuue couehe. se trou-

vaient un gobelet en forme de petite niariniti'. a {dec! has et (droit ([il. LIX.

fig. 1 : hauteur: 0 in. 10) ; un autre de forme analogm* en terre fumigve, mais

dont le fond a disparu (pi. LIX. tig. i; hauteur ; 0 m. 00). un petit vase

sans pied fait a la main (pL IdX, fig- 2 : hauleur : 0 m. 07.5) (d un fragment

(h‘ grand nddj^imd enduit de biluiiK' sur 1(‘> deux faces et renforcc} extc‘-

rienremeut par (l(‘s ceredes ])arall(^d(‘s en relied'. \ ers .5 metres nouveau

vase genre' potiche, mais dont le' col e'sl lirise' (hauteur de la partie conserve'e :

0 m. 28) et nouveau golie'let en forme eh' [u'titi' marmile', se'iublalile an pre^-

cedent, mais [diis pe'tit ([>1. LIX, fig. 5; hauleur: 0 m. 0()2). Dans la nudiie

couche se trouvait une roue ap[eartena[d a Lim de ce's petits chars votifs en

argile dont de si nomlireux e'xenqdaires ont ede' ri'cneillis aussi liien e'u Baby-

lonie eju’en Assyrie ou en Elam i pi. I.X, tig. i2:diam: 0 m. 108). Lesdc'rniers

me?tres ne fournirent aucmie trouvaille' notable. Xotre fouille [K'rmit seule'Uie'nt

de con5>tater ({ue les lessons de la couche la [dus voisine du sol naturel Ic'-

moignent deja de Lusage du tour.

11 est a noterque toute cette rd'ramiejue est enlie'‘remeiit de*pourvue d'anse's.
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Los potils vasf‘^ (|n(‘ rojjnxluit la pL LIX. lig. 1, 2, i el o el (|ui oiil etc Irou-

(Ians la euuelu* eoiiipri^e o el metres, x' rallaclieiil a des tvpes

donl II. (le (i(‘]iuiiiilac a (ri)ii\ea Kish des e\eiiiplair(*b. appaiaMHiiieiit nioins

ancient. (pTil lail reinualia* jus(pi*auv premiers t(*mps hal)\ Iniiieiis (voir P/‘r-

nnriV'> rrchrrchrs ffrrluvIiHfniiirs if kfrh, p. 22
: [>1. ill el pL LS, hi. 'ii). Si l uiJ

tieiil Oomple de l.i dale prohal)l(‘ el dii fiiveau de la lomhe ([ui nous rest<‘

a dra riia'. il ^(Miihle hieii qiie le niveau mo\en dii tell (ajiaav^punde a inio

epo(pu‘ eoinprise eidre la d\iiasti(‘ d Ai;ade el la [ueiniere d\na>lie hahxlo-

nienne.

La lomhe voulee ([ue nuns axons ex[>lor(h_‘ dans une anire [airtie du tell

esl a niie liauhair de 2 inehes a 2 m. hO au-des^us du sol nalurid. C elail la

toiiihe d um‘ leniine. cuni[m‘ le nionlre son niohilier donl voiei renunnnailion

el la d( ‘scriplion :

Deux Irajiini'iils dv ehainelles el une perh.‘ en or([d. L\, liii'. S. 0 el 10).

Les (*haim‘th> sonl du tv[»e qm/ les orlevrr‘^ a[)[M‘ilenl <« eolonne » (d m(‘sur(‘nt

resjXM'li veinenl 0 m. Ih el 0 m. 0.) d(‘ longueur. La perle (‘sl (*reus(M‘l lorim^e

de (h‘U\ [M‘tils rones o[»poses [>ar leurs has(‘s, sans soudure (diaii). : 0 m.OOS) :

ces roiu's elant de diametre legeiamienl illegal, le inoins large ('sl mi (pndque

sorh* serli par 1(‘ hord rahaltu du [ilus large. i)(‘s perh'S d’or de lorine smn-

hlahle out ete trouvia's par Gaslon Cros a Tello ( voir Ae/u'e/Zes [(tfiillrs dr Trilo.

p. 113).

Ln Iraginenl do pelile lige cylindri((U(‘ (mi argent, legeriunent inrurvee.

l.ongneur: 0 m. 022 : dianielre 0 in. 00 i,

Lpingle en riiivre donl la lete e^l fornuM* (Lun houlon on hqns la/nli. de

forme heniispheri([uo td (hh orr* de cotes. La ronill(‘ a en [lour ellet de rmidn*

adherenlesa la tige de Lefiingh^ ([uidques [leliles pintles en la[ns la/uli. cor-

naline et os (xoirpL L\, fig. 7 : longumir : 0 m. 20.')).

7S perles en eornaline on la[»is lazuli, de dillVnamtes dimmisions. en

Forme de douhh^ rone, disque, oli vi‘. olive laillee a facidtes. losangi*. exlindn^,

poire, etc., san^ douh‘ les ehhnenls dhm seul et ineme collier. \ oir quehpies

speriimms reprodihts pi. L\, ligure i.

Cue perle en forme de lentille. en p;lte hmaillee de conlmir hlanrliatre

(dianiidre: 0 m. 01). 3 fragments de petit<‘s perles (ui pate eniailha^

granuleuse (d devenue Ires friable. 11 (‘st a rioter qu‘a Assour dans la







CINQ JUCRS DE EOLILLES A 'ASHARAH 2<SU

couche presargoiiique (coiiclioG). il a ete truuvo uiie grande quantito de ces

p('rl<.‘s en pate (hiuiillee (ct*. W. Andhak. Dir archaisrltcn Isdtfffr-TaNprJ In

Assur. p. S2).

Qiiatre aiiiKeuix et onze fragments (raimeaiiv en coquiUe I)eux de ces

anneaiiv sorit r(‘prodiiits en grandeur reelle, pi, L\, tigure 0.

Seem cylindriqiie en lapis lazuli. divi>e mi d(‘u\ registres par uii duuhl(‘

trait horizontal. Kegistre su[)erieur : aigle au\ ail(‘s ('qdo\ i'‘es, d(‘ face, la tete

tournee a gaiiclu^; deux lions dres^i('‘s (d croi^i‘>. attaipiaiit des clievra'S ;

sceru' coinpleti'u' a druite par uu aiitia‘ groiqu' doul li‘s (didmuits soul indi'^-

lincts. Kegisfr(‘ intVu'ieur :deux persoiiuagesa^is d(‘ [)rotil. Tuii (ui face de Taulre,

siir des sieges cuhiqm^s a traverses eroise(‘S, fiunhuil hvs bras mi avant : (Uitre

deux, a droiti'. un r(H*taugh‘ orue de dt‘s>ins gemnidri([U(‘^. hguraiit p(Mit-etre

line port(' : a gauclu' une table laqxjsant sur de*^ [lieds mi \ : sur la table trois

trails liorizoutaux liguraut [leut-etre (b‘s pains: au-des>us des pains uiii' plante.

Ce mliiidre qui (‘st riquuduit [d. L\ 111. tigure 4 id nn^sure 0 ni. 028 de hauteur

el t) III. t)l i de diametre se rattache a une faniille euiinue d(‘ c\lindi‘es presar-

goni([ues. La division en deux regislri's. dont I un reprf^ente de> divinities

assises m' faisanl face, Laulre des combats d'aniinaux se retrouve par exma[)le

>ur d(‘S c\lindr(*s nqiroduits dans les catalogues d(' Didaporte ( Le//r/7\ [d. i.

ic' i et i ; liihliothh/nr \/((ioiKfh\ n " 41 i. Eoui* h‘ rectangle a decor gf‘onietrique.

voir ijtUiL (In /aeoar, [il. 1. n 8 et b; [d. 72, tig. I el 4 : ilninL dr la Ihfd.

n’^ Tliet 77
:
[lour Laigbe aux ailes e[do\(H'^ associi'e aux deux persunnagesa»is

id se faisant face, vnirL7//a/. dn l.onnr, [il. ^4,

heux aniulettes (‘U naci*(\ a fornne iiicurve(‘ ( reproduite'^ (ui gramh'U]' riddle,

[>1. lA. tig. 4): quatrie didiris d’objet^ se inblidiles.

Cinq minces [daqiietti^s, li'gereinmd bonihi‘es, a silhouette piriforine. qui

semblent decou[);‘es dans une coijuille d'ouif d'antruidie. EIh‘s sont pmx*('*es en

hautd'un Iron de Mi>[imision et plus basdi^ deux trous plus larges, s\ in(dri(}U(‘>.

menages pour \ plainer dies y(‘ux ra[q)ortes. Ces yeux out disparu sauf nn smil

(jui est en nacn?: la prunelle est tigurei* [lar une [lelite cavite eolorf*e en biain.

Ces aniulettes sont riniagi^ tres schenuilist^e d une idole a forim^ huniaine. Cue

amulette, semblable aux [ireeedentixs. dvn di>lingue par les \eux ipii ne sont

pas rapporl('‘S : la pruiielle est tigiiree par une ca\it(‘ creusee dan> rfq)ai>Mmr

de la coquille au milieu d une touche de [leinture dont il ne resti* ({U(‘ d(‘s

Syki\. — V.
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trace's [)r!i visil)l('^. \ nir pi. L\, lii:ui‘(‘ 2. ou ces ainuliOtos ^uiil ligur(H*s an\

trois ([uarb de la graiidtair rndlr'^^

l’d‘agiii(‘iil d*uu uhjet L‘ii hiluiiic i!ici‘u>ir‘ de pidils lriaiigh‘> lai nacre pi. L\.

lig. I
;
un*aMdeur riddle). Ruiircidte l(M*lnii([U(^ conipan.n' le^ ohjets troiive;') par

(_7 uutier da us IoiuIm* de Alou?>ian (d/r'///o//rs dc Id (h'lrijnliON cii Pnsr.

lirrhcndu'^iftch^'idivihiiU's, i]"' mumc. p. 79, jig. 100).

Ueux \ use^ globulairc- (‘II l(‘rrt‘ 1‘iiile, a gouli^d, (droit, pi. LlX.ligure 7 (luui-

t(‘iir: 0 III. lO.S ) id iigiin‘ 9 ( liauliMii* : 0 m. l.'iii. Fond ddii) troi^i(‘iii(‘ Vii'^e

si‘inl)labl(^ et [uirLi(‘ du goulot d un vasi; dii mbmi' type iiiais [dus Res

vases tout a fail si‘iiiblabl(‘s uni (d(‘ tronV(‘'> p<U‘ Langdon a Kisli daii^ une tond)(‘

pre'^argoniipie I r()iiill(‘'. d(‘ I92i eneon^ in(d]ib‘s).

Parli(' Mip-dieure d un va>e de nieiue I’ornu'. nuiis en lerre fuinigid_‘ (pi. IdX.

lig. <S : hauteur 0 ni. 0<S2 i.

lJeu\ fragments d uiiNase lui lerre funiigee. d(_‘euri‘ de raimires liori/on-

tab‘sf[)l. Id\, lig. 1 7 : biiub‘Ui*s r(‘S[a‘el i\ es : 0 in. o;!.') i‘l 0 111 . 0 F”) I

.

Id(‘gant petit vas(‘ mi terre euite de fornie ovoide (d a fond [Mjiiitu
:

[U'es

du bui*d lroi> pelilN Iroim d(‘ su>[a'iisiun ipl. Id\, lig. iO : iKiub‘ur 0 in. 09).

Trois (‘uui)(dl(‘> en Imav euite
(
[)l. LIX. lig. iO. il el 12: hauteurs riespec-

lives: 0 m. o:’>8. 0 in. 002, 0 ni. OFO) el fraginents d'une (pialriiMin*.

Fn riM‘ipi(‘nl e\liudri([iu‘ im liu’ri' eiiit(‘. h rainures huri/ontah‘-.
(
pi. FIX,

lig. 18; hauteur: 0 ni. 2i Mi ; largeur 0 ni. I 70 i. F(‘

t

\ [n‘ di' va'^i.‘ tr('‘s archai([U(‘

se ndrouvi' a Iji'^mvatcl. Fvnk'^. />b w////^/. [). 0 i !> ). a bdii’a. daim h‘s roindn‘^ h*s

plus pi'otondiis du tell, id a A^suur daim la tri's au(*ieuin‘ eouehi‘ (_r (ef. Ammiak.

Di(‘ ui'cldfi^chcn l'<ch Id i'- h'niin‘1 tn A^^di , [i. iO .

l)(Mi\ fraguieut> (Ml lerr(‘ euiliM didiris d nil iiii^ine ubjel ou d'objid.^ siMii-

blables dont la de:^tiuation dA a<-i‘/. (diigniali(]U(‘ (\oirpl. FIX. tig. I.'i id 10:

longueurs res[uMdive^: 0 in. 19 td 0 ni. I 'Oil.

Fragments de eoipiilbes d'limts d autruehe. Fa [udliL'ule >u[)erlieielle. lidnii*

en bran, esl [)iirli(dli‘m(Mil d(d‘a[)(M‘. de manii'M‘(‘ a laissm* a[)[)araiti '(3 d(‘s

zoiie^ de couleur hlanehe. Fet lunploi de I'onif d'autrindie e^t atti'^ti* d('‘s en-

viron r(‘t)ottiU‘ de (iiidiMi : voir la tabbdle Ai) :FI70 fjui provieiit de Tidlo (//e-

cdriJ dr Idhlrltr^. 11 " 229): t>aruii divms objids preeieiix, nieiition \ e>l faih*

e l.c <U,*s.^inati’ur a oinis daio un ra^ dc figurer 1(‘ tmii dt'
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(Fun (uuf iFuiitriirhe inou(‘h(‘t('‘ rt sorti d ov *> . Fii fra^nneut (1(‘ vocatuilaire,

C(.)nserve au da rFrinita^u'C:‘ (d [ml)li(‘ [)ar >rhil(d(;o. Zrlhrhrll! fiw Assffrio-

/ay/V, XWdll. [K 292. iaonli(.)nin‘ uii \a^o (jfinti] fait d'un (riif d*autru(.‘he ihtin-

vl lii-in-nnA* Dans raiiti({uit«* Fauti'iiclie (Rail, '^ainl)l(‘-l-il. assa/. auiiiiiuiiia dans

la dasart da Syria anv (Miviron^ da Tiiaja. As>ur-iia>ir-a[>al 11 rapporti^ dan^^as

Jynn//r.s‘ [col, HI. 1. lU ipraii conr> d’nnt^ axpidlition il tna <lans catta ri^j^iou

vini;'t aiilrualia^^ rl an cajdnra Ninjit aulncs.

Fctil ;^’al(d porc(‘ a nn(‘ i^xtrainila ([d. FIX. tig. W : luuilanr t) rn. UTd).

An l(dnoigiiag(‘ du ca[)oral Duval ({iii a ladirf' tons C('s ohjats d(" la tarr(‘

(d s y ('st (nn[)l()\('^ av(‘C lM‘aucou[> da soln at ddiUidliganaa. sauls las [)otils

ohjats ( hijonv. aimdattas > (dai(Mit '^nr 1(‘ xd da la aliand)ra fuindMira. autras

ohjats. y roinpi*is la jari'(‘ conttniant l(‘s ossaimnds. (daiant a d(‘s nivaanv j)lns

alav('‘S. Ea jarri^ atait cou(di('‘C sur li‘ crd(‘ ^lan^' la diraidif)!! du nord : tro[)

t)i‘is('‘a pour ([u’on put an reaonnaitra la lornnv alia avait line apaissaur da

0 in. 029. L(‘s autri's va^i‘S fdaiant dalioiit. La r(d*i[)iant c\ lindri([ua sa trouvait

pras da Foriiiaa da !a jarnv

Ain--i ([ud'n tainoigni^ aiissi bian la cylindr<‘ ([ue la caranu<(ua. catta

toinbe reinonti* a F('‘[)o([ua [)rasargoni([ue. 11 (‘st intarassaid da conslalar ([ua.

das catta apoijua racnlaa. la ri^gion da rainhnuchuri' du lvbal)our a>l sous una

(droita dapainlance da la civilisation da Suiuar at d Ac(*ad.

Durant noln‘ sajour a CVsharali. nous a\ons (mi Foaaasion dduaiinddr las

(juabpu's ol)j(ds suivants :

FiguriiK' Iras arcliaupu' lUi tt‘rr(‘ cuil(‘ r(‘[)r('‘sanlant un(‘ idob* dont 1<‘ \isaga

doit a un niodal('‘ tras soniniai!(‘ rap[air(Mic(‘ d‘un bia* d oisaaii. D(‘U\ Irons

pi*ofonds figurant b^s \(mi\. Au (*ou. orniuuiuil (‘orisistaid an d(uix rangi^as

hori/ontab‘s (b‘ traits ol)li([ui‘s (d o[)posf‘s. Oianuuanl '-(unldabb* au sonmud da

la t('d(‘. Las mains sord rannund^sii la [loiti'iua. Li‘ cor[»s, bris('‘ par (*n has, ast

figuri' [nw un siin[de [udsina nndangulaira aux an'dt's arrondias. sans modab^

( AD 9017 ; voir pi. FIX, tig. 19: liaiitaur : 0 m. 09S).

Antra figuriiu' (ui terra cuita, tras soinmairauKMit inodelaa. paraissant

rapiTSiuitar deux idob^> juundiM's : cidla da droita ramana la main droita sur

la sain gaucluv at (udla da gauclia la main gaiudia sur la sain droit. La partia

infariaura ast mutib‘a (At) 901S : voir pF FIX, tig. 2o
;
hauteur: 0 m. DM.

Faissa d’un jiatit char votif an t(UTa cuit(‘ : sur (diars, cf. lli:i /!:\, Urrne
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crAsst/iiolotfir, Vll. p. 1 lo ss. (AO 9019. voir [)1. LX, fig. 1 1 : liautour : Om, 06).

Routon iiLMiiisplK'riquo ea us, [jcrcr d un Iron contra! et urnc, sur la partie

cuiivexe. d un dcs^iu g(A)iii(dri(pie incise (AO 9029, voir pi. LX, fig. 2 ; dia-

iiu'drc : 0 in. 026 ).

Llcgaiitc piuidcluijuc triangulaire on lajiis lazuli (^AO 9021, voir pi. LX,

fig. 12 ;
fiautour: 0 m. 022; largeur 0 ni. 02()).

Hachc plate on hronzi* (A(_) !)022. voir pi. LX. fig. 12 : longueur : 0 ui. 202).

Fragnnuit iriine aiitn* hachc plate en lironze (\oir [>1. LX. fig. li:

longueur: 0 ni. 112). l/analyse dii in/dal I'aite par M. ^2llli Douau. chimiste

a la section teidmiipie de 1 artillerie. a doane h*s resultats suivants : cuivre:

91,129 : etain : ().9U
;

[doin!) ; 0.122: for : 0,12)9: nicke] ; 0,222;

arsenic: 0.071; arilinioine : 0,020: soufre : 0.019: oxvgene : 0.967. Cette

composition est cello d‘un bronze iiorimd. II faut pourtant remanpim* une

proportion appreciable de nickel, due a an aftinage incoinphd du cuivre.

L alliage est tiYs cassant. il se pulvru'ise tres facilement: il est o\vd(‘ et sa

structure est cristalline.

Le beau cylindrenqn'oduitplanchelA 111. figured, a ete acquis [larle Louvre

du capitaine Crinrourl quile temait du sheikh Tourki : n'' d'inventaire AO 9019.

Stdon le (*apitain(‘ Crincourt. il [irovicud certaineiiient de Wsharah. Ilesten

luuuatite (d iiK'surc 0 in. o:]l x 0 ni. i) I 2. A gauche h‘ dieu a turban, vetu d un

chale court, la jainbe gain-h(‘ en avant. la main gauche ramenee a la ceinture

et tenant mu* nias>(‘ d arims, le bras droit [)endant le long du corps. Lui Taisant

lace a droile mu^ (hh‘sse viMue d'une longue tunique d(‘ kauriakes et faisant

le gf‘st(‘ d interct^ssion. Lntri' deux, dans le champ, le croissant liinain^ sur-

inonte du di^ipie solaire idle baton n'courbiL Legende :

Sii-niu-iun~li~ih-.si

mfir Mfinluk

warad

u ^.\dad

Suniiim-lihsi,

fil> (l’Etel-{)i-Maraiik,

>erviteur du dieu Sin

et du dieu Adad.

L'autre cyliiulro. i-e[)ru(liiit [)lanche LN'lll. ligura 1 . a lUa donna an F.(»nvre par

le lieutenant Terrier ([ui Ta acapiis dan.s la region d'Al)on-K(Mnal, eoinine provc-

naiit de 'Asharali. inai> dont il ne pent garantir la provenanee : 11 “ d'inventaire :

AO ItOoi. 11 est en lieinatit(‘ et niesure (> in. ()2x " m. dON. Un udorant leve

la main droile. le condo re[)osant sur la main gauche ramenee a la ceinture,
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devant iin dioii qui tient do la main droite al)aissee iin objot on foiaiio d(‘

clou dont la pointe est dirigoe on avant Kntro doux, dans !(» cluiinp, disijiu.^

solaire, mouclio et cercopitho<[U(\ Dorrioro Tadoranl un porsonnago volu du

chalo court tient do la main gauche uno liaulo hampo oriido d un double

gland et sunnonlde du croissant. Legende

:

^ Sanias ^A~a. (diout Samas, (deossei Aya.

Cos deux cylindros sont do [uir st\l(‘ aci'adion. tb* lA*[iO(|uo do la primiioro

dynast ie babyloni(Mirn*.

Los resultats (|u'a donnds iiutro inud(‘st(‘ soridago. b^s ddcou\(‘rtos lortuitos

dont los drosiuns du lbmv(‘ fournissont au\ liabitaiits la frd([uento nctaisiou,

inontrent I’intdrot quo prdsentm'aient, a 'Asliarali. dos 1‘ouillos indlbodi([m‘>.

Vers le nord du toll un grand [Kivomont (ui l)ri([U(^s cuitc^s carrdos, d’un [)iod

do cote, a[q)arait dans la par'oi do la lalaist'. a uin^ dou/aino do mrtres au-

(b^ssoiis do la crdte. I.a dovait so trouvor un [)alais, uno fortorosso, peut-otre

iin temple. Mats les inaisons so sont supor[)osdos aux ddcoinbres. 11 faudrait

exproprier la majoure partic du villago. pour sontbu* lo sous-sol et arrachor le

seciadde col editico dont la ligno do base se poursuit sur uno longueur con^i-

derable. Nous no poinions songor a prolong(u* notro sdjour ni a ontroprendre

des travaux plusetendus. Le soir du 11 sept(unl)r(\ il fallut ferinor le cliantier.

Lo lendomain, a la premidro lumro, nous [u'onions Congo d<^s bravos Idgion-

naires dont lo concours nous avail dtd si [>rd<doux. Nous dtioiis lioureux do

rondro bommaue a lour ondurauci' (d a Imir babiiotd. Mal^rd um‘ obalour

torrido. ils n'avaient cossd do travaillor avoi: ardour, lo torso [lu. la [muiu

bruldo par le soloil im[»lacal)b^ Los indigdnes n'on pouvaimit <‘roiro bnirs

voux: u Nous dovrions nous imdln^ a vingt, [)our oxT'ciitoi’ <*(» (juo fotit (juatro

do VOS ouvriors ! » nous disaionl-ils on souriant. Et rtous lour rd[)ondions :

« Voila ce (jue c'ost (|uo lo soblat franrais! » Entro [uir(nithds(‘s. il n‘y avail

([uAin Franoais (d il dtait d*Algdri(‘ I Mais rious n’a\ions [)as inonti : ils (daiont

tons vrainient <( dos soldats fraiuaus ».

Fr. TiuaKAC-DAXGiN et P. Diioinu:.

O' Oil ne distingue iuicuin' tract' dc-^ dcuts de ^cic fignrees tlans d'antres reprcj^fiitations du

meme objet.
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PAU

LE P. L. H. VINCEXT

( Ti'oisieme article.

III. — Transmission ET modalitk des ini ixences me>opotamiennes.

Les exiMHples concrets qui viennent d'etre passes on revue seront nialaise-

incnt eliiuiiies j>ar la forinule stereotypee dc « similitudes siiporticielles » : les

alliiiites ori(‘n(al(‘s (jiii s y laxelent n’unt pas la Iragilitt^ do cos vainos appa-

rencos (prun oxamim precis fait (‘vanuuir, rn dega^eant ime autre inspiration

ostlicdlqiio ou iiri concept original : t‘ll(‘S alfectent vrainnmt ce conciqit ineiiie,

aussi t)ion dans le cas des hoLupietins allVontes avec s\iueti‘ie devant Tarbia*

saciM', quo dans 1(‘ groupeinerit quebjue pen etrangc* des oismiux et des pois-

sons, ou dansTexeiiiple fornieldo Taigle lieraldiquo. (]ette analogic inlrinseiiue

se renforcerait. sdl en etait Ix'soin, des analogies leclini({ues tout aussi con-

cluantes pour qui veut bitmles etudier avec la minutie irulispensable. Aiix aoux

des spik'ialistes cellcs-ci serai^mt meme. on realite. les plus decisivos
;

el

M. de Morgan n'a pas manque do les relover avoc insistanco conime la justifi-

cation scientificjue de ses vues sur la diffusion (b* la ceraini(juo pidnto de I'an-

cien Klain^^E San^, entrer dans la discussion arduo d(‘ (‘es details du nndier,

rappolons soulomont quo le plu> caracteristiiiue et le [)Ius expressif, la peinture

a deux tons. Concorde precisenieiit avec les affinites inlririseques {xnir mettre

nos exemples palestiniens sous la inouvance oslheti(iue de TOrient inesopota-

mien. Los plus compcdentes autorites s'accordent sur ce point « quo la poly-

chromie double, on iioir et en rouge, est s[xu‘iale a rAsi(‘(-^ j> : terme qui

01 A'oir par exeinple, Observ. sur les or'uj.

des aiis certnn.; Itev. He. d'nnthrop., XVJI,

iao7, p. m ss., m.
Oi PoTTiLH, Cer. peirtte, p. 75. Des IflaR.

M. My res on avail doja fait la con?>tatafion on

tUiKliant la ciXamique (EAiiatolio et les eld-

inonts premyceiiionsqni la earacterisent. Cette

pol yohromit' spe(aal(‘ a deux ton> lui fournis-

<ail meme un trait fond/ine'iital aiitorisant a

grouper (]aii> line ^oule provinre esthotiqiie la
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paniissait, il est vrai, se resti*<Mndro aux diverses provinces deTAsie aiilerieure.

La specilicatiuii qu'iiitruduisait naj^urre M, de Aloj‘gaii dans cet axiuiiie cunsis-

tail uniquomoiit a placer dans l(\s legiuns clainites rurigino — tout au luoiiis

le point do drq)arl actuolirniont cuimu — do cetto puhchromio asiatifiae. La

nuance cdait niotivco par une priuritc chrunologLiuc inconlostahlc dans Tclat

present de notre information.

11 est a cruire qu(‘ l(‘s savanis n'auraient [>a> oppose si longtemps une fin

do non-recevoir aux aftinites inanifosles ({ui lour etaimil allegihM^s. s’ils no les

avaiont estinnu's iin[)ossibles (reml)fiW\ ot justomont a causi^ do la priori to cliro-

nologi(juo trop considerable do la reramique elamilo. Comment pon.ser (ju\in

art indust riel llurissant en VAam a ime epoquo dont les regnos de Sargon

d’Agade et de Naram-Sin maiapioraieni deja le declin ait }ui rr'vivre dix siecles

peut-etre. mais au bas mot quatre a cinq siecles plus lard, dans la ceramique

peinte do lEdestine '! D’autanl plus quo la civilisation elainite parait si bien

inorte des les origines bab\loni(umes qu'un cherclierait vaineinent. a ce jour,

une empreinte quelcomjuo de son art admirable sur la ceramique contempo-

raine ddlammuurabi. Rabylono elait pourtaiil bien voisine de Suse qu'elle ve-

nait de supplani('r dans riiegeinoni(‘ orientale

poterie pi'inte de Cappadooo et de Syrie,

cello de Palestine paraij^saiit d’auire part uu

siiccedaiie ties [trod nils >yrieus. Voir aiissi

B. Scn\vriT/ER, {tftrn. MiUriL, 1918, p. lod.

e> La eeramiqiK' bahyloiiieuiie detiieure tout

aii>si pauvre de dreor peiiil ([ue ceMt' dt‘ i'aii-

tique Chaldee, male re Cabondaiice de sa doeii*

meiitatiou aetuelie (of. li. KorDr\\i:\, has

tnietlri' t'rstrfiende ll thyinn, 1918, [>.

11 y a eertainement la iiii pheiiomene d’aulaiit

moiiis aceidentel qne Ciiiflueuce elamile sur

les formes de vase^ parait tU ideuli' a d\'.\(‘(d-

leiits appreciateurs(eoTTii a, Cth'. peinlt\\) 72).

11 sorail perilleux, a coup sur, de speenler avec

rigueur S'Ur eeUidacum’ clialdro-babyloiiieiiue

:

on sail trop quel dementi flagrfint le> deeou-

vertes de la derniere geiieratitni infligent au

dedain do M. Uayet pour la « deini-dou/iiine

de t{‘Ssons » qui reprc'^oidait <b' son temps —
dll moins restimaitdl ainsi — le decor (*era-

mique point eii Asie (cf, Porrira, up. C, p. 98

j

A supposer toutefois Chaldee, plus tard en

Babyloiiie, iiii developpement de la cerami(|ue

pfMiite CL)mpara])le a i*elai de rancien Elam,

n\‘st-il pas surprenant quo les immenses

fonilles de Telluh. de Aippoiir. de Babylone,

en ('xliumaut taut de vases aienl livre si pen

de vases on de tessons [>eints ? On st*rait done

tente d'en chercher uiie raison plausible, et

peut-etre se trouve-l-elle dans ce caractere

intrinseque essentiel de Tart (*haldeo-l)abvlo-

iiien que le P. Lagrange definit : u un art

royal » * Lc Minuir (jrcc ct /es ryUtDirs de I'art

;

Melnrujes d'ftisl. re/.. 1915, p.237). Lapeinlure

ceramique reqiiiert, en memo temps qne le

gout dll beau, le seiitimeut tres vifde la nature

et le libre jeii de rimagiiiation esthetique. Si

nierveilleusement doues que puissent parailre

le^ artistes de Babylonie et de Chaldee, scii-

sihles aux >p(‘ctacles de la nature, habiles a

on fixer rinspiration, jamais pourtant ils n'ont

Pair de travailler pour le plaisir dcs yeiix,
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Celte difficulte est apparemment au fond de toutes les hesitations
;
nulle

\mi toutefois elli^ n‘a trouve d'expression plus nettc qiie cliez M. Dussaud.

Et robjeetiun fonnuliM' par I’liisturien tres distingue des Civilisations prehelle-

nirjfivs revet iin earaetere impressionnant surlout par le fait qu‘(‘lle se produi-

sait apres le Memoire ou AI. Pettier avait inis au point le vrai caractere de la

ceranii(|ue peinte de Suse (*t signale, entre elle et les diverges eerainiques de

Syrie-Palestiiie elde PEgee, des rapjirochemeiits aussi peu sinierfieiels quepeu

faeiles a uieUre au cornpte dii hasard. Eliniinaiit toutereudle similitude, Al, Dus-

saud consentait tout au })lus « a adiiietlre qu(' des (dements deeoratifs se sent

trariMiiis deproehe en proelie ». Encor(‘ (*ett(^ parcimuniimsi* eoneession (bmieu-

rait-ell(‘ eoiiditionnelle, (‘ar il ajoutait: « idle ne st^ra (dh'-im'une justifiee (jue

si 1 on retroiiV(\ dans le temps et dans Eespaee. les etap(‘S de ce transport^*' » :

restrict ion dent le s('ns inanih'ste (Halt (|ue ces etapes ne sunt relrouvables, on

tout cas retr()uv(*('s ni dans 1 e^pace ni dans le temps. C idait {uxr conse(juent la

laillit(‘ al-'solu(‘ des ressemblan(j(‘s — estimidcs toujours « probl(duati({ues —
signal(M:'s par Al. de Alorgan [wuir etablir (jue, de la C('‘ramique elamite « [uir

(dap(‘s successives, srrait >ortie la (‘(Yamiepu^ mx Cidiiiume^'^^ ».

av(T la seule preo<‘(MipaUoii de repandre de la

beaute Mir les plus humbles choses, familiT'res

dans la vie de lout le moiide : une eeuellc de

menage ou le gobelel dii premi(‘r biiveur venii.

Pour cette vais^ell(' commune, tout decor ^(‘ra

bon sans qu'on y gaspille le temps et les res-

sources de la veritable peinture : Tart est au

service des dieux et dii roi. Et quand il faudra

pour le mobilier du palais etdes temples, pro-

duire cop^mdant aussi de la A^aisselle, au lieu

de la incHleler vulgairement eii argile. on aura

soin d’y employer un metal pre(‘ieux ou les

plus somptueuses pierces. Dans la decoration

de tels A'ases ce n'est plus le pinceau ni ses

fragiles couleurs qui interviendront : ce sera

le burin, le stylet, le ciseau, \fais Eiiispiration

esthetique. le repertoire surtout ii'en seront

pas moinsle^; memes; les stTpents enlaces sur

la coupe de Goudea et mieux encore Eaigle

heraldique sur le vase (Eargent d'Entemena

sont-ils autre chose que les succedanes de la

vicille peinture ceramique. naturaliste et fami-

liere, de EKlam primitif ? Ainsi en sora-t-il

plus ou moins (h* toute la ceramique orientalc,

jxiS((u’au jour ou rinfluence de civilisations

plus emam ‘i pees y fera revivre le decor point,

c'est-a-dir(* un siuis artistique libere des en-

traves d’une somptuosile materielle.

O' I)CNS\in, Ees Civil, prehel^., p. ^206.

(-> Dl ssauo, op. E, p. 21 i. Ces derniers mots

paraissaient bien le simple echo d une phrase

de M. Pettier i CVr. peinU, p. 93) citee d’ailleiirs

aussi t<H apres. Mais cette phrase avait-elle le

sens absolu qui lui est prete dans cecontexte?

On hesitt‘ beaucoup a h* croiro, puisque la

monographic tout eiitiere de M. Pol tier vise

preci semen t a montrer que la ceramique ela-

mite est desormais un tdement dont il faul

tenir un compto — prudent a coup sur — mais
un cornpte soigneux dans Ehistoire geiRU’ale

de cet art. M. Pettier, au surplus, ne semble
avoir repudie nulle part — sauf (‘rreur — la

conviction si nette qu’il exprimait quedques
aniiees plus tdt (BCH., XXXI, 19U7) quand il
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J'i^riore si M. de Morgan reconnaitra son interpretation des fails dans lo

raccourei analytique de M. Dussaiid. Un a deja constut('‘ ci-dessus que je la

voyais sous iin autre jour, preciseinent dans les Ub^crratioi^s sur les oriyincs tics

trls ct^nnnifjHcs dans le bassin inediterranrcn auxtpielles on renvoie on bloc. San>

doulo on \ pout lire, tout an debut, cotte lorniulo generalistb^ : « les arts eera-

miques, dan> les regions qui furenl grecques, auraient pris naissanee par eon-

tact des peuples nouveaux venus avec les gouts artistiques et b^s industries (le>

Asiates'^' )>. Mais la forinule est doniiee coinine theme initial d(‘ Teriquete ; b‘s

Anglais diraitmt d un niut [)lus commode : jcorkinij hypothesis, (jn la voit pronq)-

tenient dfqjouiller ce caraclere absolu. s'eelairtu’ de eonsta[atio[is })0 >ili\«‘s et

sauvegarder av(M‘ soin toutes les autonoini(‘^ arti>tiques p(U*e(q)(ible>. Aueun

art local indigene, a travers le bassin de la MiAliterram^e oriiuitale et rAsi(‘

Anterieure ne pen! son independance primordiale : les peupli‘s iioin <*aux venus.

lndo-Eu!*opeens en particulier. ne soiit frustres d aucune pareelle de leur ins-

piralion estholique et de leur genie ereateur. 11 est si pen ([uestion. si j(‘ ne mo

ti‘om[)e, de porter atteinle a ce genie d(,'S peuples egiAuis et autn‘S (ju'apres les

avoir mis on contact avec les dormees artistiejues originales el les [irocedrs

ieidmiques speciaux de la tres vieille cerami(jue orienlal(‘, M. d(‘ Morgan plus

que nul autre fera ressortir que ces disciples ont sur[KisNe leurs maitres. Le

qudl tieiit a marquer dans revolution de leur culture, ce sont « des traces de

Fart asiatiqu(‘ >> viviliees et transformees par des conc(‘ptions parfaitenieiit

gfmiales o[ autononies « qui plus tard se developperont dans Fart grec jusqu’a

la [)erre(dion )>. On est, (ui tout ceci. le concept d une ceramiqm^ elaniite

t/igane vo\ageant par elapes aufd des sieclespour venir /vTrVc/ ^ aux Insulaires

de la Mediterranee Findustrie du vase point !

reooiinaissait entre la ccrarniqiR* iiiycinio-

erdtoise el e«‘llr de Susiaiie des « ress«‘ra-

blances... trop prdcises pour etre absolumen t

forfuite.N » : re^^enil dancer quilu i paraiesaieot

alors explicables par le fait que (( des motifs...

crees fort aiieituiiiemenl » en Elamoueu Chal-

dee out voyage a (raver*^ la region asiatique

et aboiiti aux iles de la Medilerrauee » fp. '23b)-

Scrail-ee done rinver^e de Cavis exprime eu

1913 ? Xiillemeiit, etil u'y a ni correction taeile

ui contradiction, puisqu'eii signalant de telles

migrations d influences, M. Cottier avait pris

seiu d'ob^ervcr : e (\'ux (]ui ereifuit aux iu-

fluences venues der<)rient ne preleiident nul-

buneut que les Orientaux aieiit tout appris a

des pcuplades eutierement sauvages qui no

savaieiil rien » (op. /,, p. F^l . L'autorite de

CollitT n’avait done guere la nuanei* (pie

lui fait revetir la citation tie M. Dussaud.

Di: Mokga>, Rev, he. d a/U/irop., XVII,

1907. p. 401.

Op. L. p. 413, cf. 417.

Syria. — V.
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Le probleme se reduit done, en definitive, ii chcreher si. entre Tapogee

dos arts eeramiques mediterraneens et <( les premiers pas » realises dans 1 an-

cien Elam fespace et la duree sont infranchissables.

Pour la jeune et seduisante ecule ou prevalent les njlhmcs artistiques ce pro-

blenie n'existe evidemment pas. puisque Part iiidustriel du vase })eint, comme

PArt on sui, n'est plus qu‘ un perpetuel recommencement de formules deja

conniies » : son evolution universelle diuneure assiijettie « a un dclcrmuuswe

constant, ainenant les memos resultats a des siecles d intervalle, suivant un

rvtlime » dont on ostime avoir fixe les oscillations^*'. Gardons-nous de mecun-

naitre le merite et les houreux fruits de (‘ctte ferine reaidion contre les engoue-

ments systeinatiques. les hypotheses e\clasivi>tes et les demonstrations trop

rigides en histoire de Part ou en archeologie. La theorie ne serait pas moins

fallacieuse que heaucoup d autres si elle negligeait d envisager les contacts.

M. Deonna insiste done tout le premier sur la ncmessite de prendre en consi-

deration les analogies artistiques et leurs causes par consequent aussi, et

ccla va de soi, leurs modalites.

Le contact gfmgraphique et les interferences poliliques sont, a rPen pas

doutcr, des conditions normales de contamination ou d'inlluences reciproques

dans le developpement de Part

:

elles ne sont ni les seules, ni probahlement

les plus efficaces. La Grece continentale par exeinple, dans Pere inycenienne.

presente plus d'affinites avec PEgy[>te ou le littoral d Asie Mineure (ju avec

PEurope, dont elle n'etait (ju'un prolongement au emur de la Mediterranee

orientale. De mfune Pinvasion conipierante et la domination des Hyksos en

Egypte ne marquent ni progres ni transformation aj^preciable dans Part eg}p-

tien*'^', et la conqufde do Canaan par les Israi'dites inaugure franchement une

decadence esthiRique absolue. Tout le monde a en memoire le cas erdebre

entre tous d une nation politiquement subjuguee impo>ant mhinmoins sa culture

e* XV. Di:on.na, L' Archeolofjie, sa valeur, ses

melhodes. T. Ill : Les Rvthmes nrlisliqiics, 191'2,

p. 534 s. Voir sur ceUe theorie Lamunoi:, Lp

Miracle grec.., ; Mel. d'hist, rel.y p. “230 ss.

l-' Deon.na, op. /., il : Les Lois de I'art

;

p. 99 ss. : I.es Causes des analogies.

Si tunt t‘st qu’elle n’y marque pas une

aegeiieresceiicc, au uioiiis (Jans h‘S rares ele-

ments nouveaux dont elio ost responsablo,

comme les representations de la femme ou

dresse nue. Uompnr(T par exemple avec les

statues feminines dcrAiicien Empire les hideux

iiiagots publies en groupes par M. Capakt,

Rerueil de tnonum. (ujyplienspl'^'serle, pi, LXV s.

(coll. Petrie) ct les annotations dont il les

aceompagne.
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iiu vainqueur : Graeria capta fcrnm rirtnirw cepit. Enlin, quand la Renaissance

s’eprit de rAntiquitr\ s’actiarnant a la copier, non parfois sans la travestir, nul

contact geogra[)liiqno nouveau, ni r<holution politique, ni particuliere melee

des peuples n'intervenaient dans une transformation artistique pourtant si pro-

fonde. Que de fois les historiens avisos n'ont-ils pas insiste sur la multiplicite

et la cornplexite des voies ouvertes a la penetration de Part ! D‘ou il resulte

deja que la distance el la diiree n'ont certainemeiit pas dans notre probleme la

portee dtkdsive qui leur est souvent encore attribuee.

Apres quoi, il n'est que juste de le reconnaitre, le temps et Tespace cou-

servent neaiimoins leur role dans la dedicate question des inlluences estlie-

ti(}ues. Des imaginations audacieuses pourront s'acharner a decouvrir des simi-

litudes entre Part decoratif de Mycenes et celui des Peruviens : il ne saurait

venir a la pensee d'aucun historien circonspect de s’embarrasser de ces appa-

rentes similitudes, encore moins de chercherpar (juelle voie chiinerique aurait

pu s'fdablir un veritable contact

Tout autres sont les relations entre Clialdee-Elam et Mediterranee orien-

tale, specialement entre Chaldee-Elam et Palestine^ depuis les origines de

PHistoire. Qu'on veuille bien le remarquer : il n’est pas question des origines

tout court, cTst-a-dire des manifestations initiates de Part en ces contrees.

(Juelque lumiere que projettent deja sur ce point les brillantes decouvertes de

la generation presente, il est sage neaninoins de respecter les obscurites qui

subsistent encore. En escomptant les conquetes scientifiquesde domain, soyons

satisfaits de pouvuir supputer le dcn^eloppement de la peinture ceramique

depuis le declin du IV^ millenaire avant notre ere: ^poque approximative ou

dut lleurir le premier st\le susien, lui-nieme notablement evolue. Apres 1 es-

quisse magistrate de M. Pottier, il serait parfaitement teineraire de pn'Teiidre

retracer ce developpemont technique; mais il peul n’etre pas superllu de resu-

iner en quelques traits geiieraux les conditions extriiiseques dans lesquelles ce

developpement s'est produit.

0’ A moins qu’en dopit de la distance et des cf. Reichkl, Memnoru I, 1907, p. o-l ss. Mais

milieux artistiques disparates ou a’arrive a de tels contacts ne devroiit ctre adniis qu a

discerner quelque voie de communication po- bon escient et sans doute demeurerunt-ils

sitive: telle la route de la soie, qui aurait pu toujours assez rares et passablement superfi-

d’assez bonne heure occasionner des contacts dels,

entre le monde mycenien et la Chine archaique

;
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Partons du IIP millenaire, afin de nous assurer une base ferme et commu-

neuient admise. en pleine lumiere historiqiie. Aux deux poles du monde an-

tique : Elam et Egypte. on coIl^tate des lors deux foyers egalement prosperes

d art cnYaiuique. Trop d'afliiiiti^s s*y revelent pour qu oii ^oit en droit de pro-

clamor avcc coiiliance lour indi'pendance rf'cijjroque : ils ditlerent aussi par

trop de nuances dans riiispiration, dans le sentiment esthetique, dans les pro-

ced(‘s materiels pour If'gilimer rh\pothese d uniti* fonciere ou de totales in-

lliiences (jui subordunneraient Eun a I'autre Ainsi (ju il estnaturel, ces deux

foyers rayuninmt; et lout de Miite nait la dirticultf‘ d apprecier le caractere et

l intensite de buir expansion. E(‘s observations ])erseverantes de M. de Morgan^'*

out cependant fait ies>orlir quo la cfuamique eg^pli(*nne, comnie en gemYal

tout Part de TAncien Em{)ire. parait >e d(‘velop[)er sur son [)ropre tonds ; elle

est d'autant inoins expo>f‘e aux contaminations qiPelle a plus de b'mondite in-

trinseque et que nulle ceraniique fdrangere — excepte celle de EElam trop

O' Prolilerne <I<‘puis loiigtrmps dehaUii saus

avoir reru de ^ohitiuii (Irfiiiitive. Dans \c

cliapitre final do son Hisfoire <le Babylonie

(t. 1 . Sumer and Aldnnl, DJlO, pp. 3 ^11 -348 ),

M. L. XV. King (ntrei)ronail uin* mist' au point

de cotte immeiibe (liscii>^]<in Elle est d’nn tres

precieiixsecuur>, aujoiird’hiii eneore, aqiiL vtoit

sVelairer sur le Mijid ; mais il est aise de s aper-

eevoir que M. King av/iil une leiidaneo a res-

treindre les afi'inite> et a diininuer leiir porlee.

Daiib une ooufroiitallou tlii'oriqut' ri neers-

sairemeat snptTfi<-irlle, il e-t proin[>lt nitnil fait

de declarer inexi-lanle, on aecidenlelie, on pen

convuincante uik' analogie (pii impn".;>ioiine

graYem(*nt au rontraire et reqnierl une tout

autre explication si 1 on piNuid suin dc revcnir

aux nionunieiit^ eux-mellle^. La bonne vt)i(\

tracee deja par le memoire de XI.

Etjypir on Cfinklea ^ Les Umj or., p. 340 s?. i

csl san> coidredit I'etude te<‘iini([ii(' ininniieiise

des monuments .sans hate dVn ext retire nne

solution rudieale du probl-me Quand I'ctiide

preiid le caraetere (runec (Icmoiislratioa e pur

priiicipe, elle perd de >nite une par tie dti sa

valeur : e’e^t Eeciieil des noinbreu><\s mono-

grapliies. dailleurs fort erudites, que XI. Ilom-

nied a intitulees Der baby Ion. (^'sprang dtr

n'tjypl Knltiir ; cf. le> additions au memo
theme dans la revnt^ Man non, I, HlOT, p. 80

ss.
;
:]07 s>. La tiiese dhine unite ethuique pri-

rnordiale, cjiii expiiquerait de faeon Ires sa-

tisfai-ant(‘ la partnit-!^ manifeste dt^s deux civi-

lisations. dr*veloppecs ensuiteindepeudamment

I’nne do* Eantn' tni de^ iuiIumix tivs differenls,

parait de heaut'oup la pln^ plausiltle. C’est a

((noi s(‘ range XI Pottier dans son resume tres

dot'iiriienh' de la d iscii'<siou ( Crr. judnle, p. 83;

ef. Or X[oKi;v>, I^r^, Prrin. ririL^ p. 10:2. '211).

A la "^iiitc de XI. Langdon, <{ui vient de re-

piendre h* theiue. XI Albright continm* cepen-

dant a tmiir poor certain (|ne EEgypte pre-

tlyna^tiqiie fut [trofondeinent inflinmcee par la

XIe-np(j|aniic, tandi" que, par un choc en re-

tour, c3‘st la civilisal ion eg\ p(it‘nne [dns hril-

lante des premiere.s dyna-^lies iini aur.tit mar-
que ^on enipreinte Mir la Eabylonie <.fonrn. of
Pal. * h'iefd . Sijiuely, II, I

0 i>o. p, 1 1 1 ; cf. p. 1 18j,

Dans le doniaine partiimlier de la ceramique on
lie Volt pas de fondements >ulides a oette con-
clusion,

\oii' snrtoul f.es Premieres civil,

^

p 2-0
247 .
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lointain — ne lui saurait offrir im perfectionnement quelconque ou un theme

assez nouveau pour exciter la curiosite de ses artistes et provoquer son assi-

milation.

De cet individualisme artistique et de cet esprit autonome il serait mani-

festeinent errone de conclure a une Egypte casauiere. ignorante du riionde qui

Eenvironnait et puursuivant avec indolence une evolution en vai?e clos. Aux

attestations littcu’aires et archeologiques deja groupees pour faire la preuve

qiie les Eg\ pliens des preini^res dynasties francliis^aient volontiers leurs froii-

tieres et ne redoutaieiit ineme pas les perils dr la mer, on joindra inaintenant

la lumiere prodiiile par les belles dth'ouvertes de M. Montet a Byblos lln’est

plus douteux que des le d(d)ut de I'Ancien Empire les Egyptiens n aieiit fre-

quente Byblos
;
on tout cas. des la VP d^nastie, soit vers le milieu du HP mil-

b'maire, ils semblent l)ien y avoir possede ([uclqiie etablissement religieux. si-

non des com[)toirs de commerce el des installations privees. (Vest Eepoijue on

les vases points de style ginimetriqui" dans une sepulture de Jerusalem impli-

quent aussi des aecointances outre la cerainique locale palestinienne et celle

de EEgypte^'b

Mais les Egyptiens proto-dynastiques ne furent point les souls etrangers

qui frequenterent la Syrit‘-Palesline. Des celte e[»oque reculee, des potentats

mesopotamiens se targuenl d'avoir pousse leurs conquetes jusqu'aux rives de

|a Mediterranee^^b Decomjtte fait de Eincertitude qui pouvait planer sur Fun

Temple egyptien archaique : cylindre chronologique precise rte i'evenement. Sur

(I'epoque thinite : vases au noin aOunas I’ensiMuIiK' de la discussion voir King, Sumer

(V® dyn.) et de Pepi (VP dyii.)
;

iiiser. de ami Akicad, p. 2:25, 232 ss. Le herns akkadien

Mykeriuos (IV® dyn.), etc. Voir le conipte ne faisait, du reste, que rebattre la voie fruyec

rendu preJiminaire . Sy/aa, II, PJ2I, p. 333 s. deja parun raid victorieux du monarqie Lou-

ViNCCNT, Jerusalem sans terre, p. 3i, gal-zagi/i, roi d'Oiir et d'Krech ^King, op

pL IX-Xl. p. 197 s ). Aussi I'activite de la grande dynas-

U) Taut qu’cdle fut atteslee seulement par tic akkadiemie en Asie oecidentale et Syrie

les texles dits des Presages, rhi.^toricite de la n’est-elle plus eontestee serieusement. Elle

conquete de w rOccident )) par Sargon d’Agade, compromeltait certaiiiement en Syrie Thege-

au premier quart du IIP milleiiairtc pouvait monie tranquUIe de I’Egypte proto-dynastique

se heurter an scepticisme souvent trop radii^al td nuvrait la contree aux influences mesopo-

des modernes. Confirmee par les documents tami(umes de toute nature. M. Albright estime

positifs des clironiques neo-baiiylonieniies, aujourdTuii qu'iin conflit direct entre les deux

elle prenait deja tressolide consistance, malgre grands pouvoirs primitifs a du seproduire sur

certaiiies obscurites dans la determination le sol palestinien a Eepoque un peu ulterieure.
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oil Taiitre de ces bulletins de victoire, il est acquis aujourd'hui quo cette con-

quote fut positive : les preuves s‘en accumulent jour a jour, grace aux bien-

faits de Tassyriologie, et M. \\ eidnor vient precisement de fournir la plus

decisive eii etablissant Je biea-fonde de Tepopee bab}]onienne qui promenait

les trioniphes de Sargon d'Agade par les contrees occideiitales jusqu'a leur

extromiti' ^ . Lne fois do plus il e^t dune avere quo la gesle plonge ses racinos

dans les lointains do rJiistoire. Uni^ autre (‘pupee babylonionne, celle-la d'ap-

paionee tuute religieuse, I'epopee do Gilgames, ii'attesto pas moiris claire-

nient, a sa faeon. quo dans les relations du temps de paix les Mesopotaiuiens

praticpierent de tres bonne heure les routes de Sirie. Eu <‘tudiaiit de pres la

recension liittiti^ nouvellemeiit decouv(‘rte de ce poeino, le P. Dliormo a (Habli

quo le « ctdebro episode de la lutte de Gilgames ot de son compagnon contre

lluuinbaba » ne doit pas so localisor on Elam mais bien a I'Anianus, et que

tons les details fournis par le contour nous rarm'mont vers EOccideut syrien

En tout cela, du reste. on ne voit rien que de parfaitement conforme an genie

entreprenant eta Eiastinct doininateur des vieilles monarchies orientahis, tres

conforme tout autant a ce qu'on appellorait volontiers le caractere nomade,

avonturier. tratiquant des Orientaux a toutes les epoques de Ehistoire^^h

Et voici, au surplus, des liens plus intimos que ceux d'uno conquete a main

ariiiee, plus stables que ceux etablis accidentellement par une randonnee mi-

litaire. Entre la Basse Mesopotamie et les regions cotieres de la Mediterranee,

sous rvaram-Sin, qiill date de environ et

fait probableineut contemporaiii de Meoes eii

lyirypte Juurn. Pul. Or. Sor.. p. 115).

La relativite des cdiiffres chronologiqiies est

tres second ai re pour noire ubjet : le fait de

I’inlervention akkadienne en Syrie drs les

jours de Sargon est, au eontraire, de haute

importance,

E. F. Wi:ii>NKu. Der Ziuj Sanjons von

Akknd nach Kleinasien. Die (iltest. gesch.

lleziehungen zwischen Babylonien and Haiti;

dans Dogba:-K(d-S indie n, VI, lit--, p. 57 ss.

Dhormc, RB., 1922, p. 458 s.. 462. C'est

de I'Amanus (Tabord, et plus lard seulement

du Liban, que les anciens chaldeens

tirerent leurs hois de construction. Tout le

monde a en memoire, pour ne rappeler qu’un

exemple fameux, (ioudea, patesi de Lagas,

faisaiit venir de u la montagne de cMre » a

Telloh le bois nec(*ssaire a ses pieux et gran-

dioses edifices (Statue B (architocte au plan),

col. V, 28 ss ; eyi. A, col. XVl, 19 ss., etc,).

La ct montagne de cedre = rAmaiius )i». Voir

aujourd hui dans le rnenie sens \Vr:iD>Ka, op.

j). 61

.

On sail le jiidicieux parti que les histo-

riens de Fart occidental aux epoques chre-

tiennes out pu tirer de cette huraeur voya-

geuse des Orientaux pour cxpliquer mainte

affinite artistique. 11 est d autant plus singu-

lier qu’on parais^e refu:^er de prendre en con-

sideration la nieine cau>e dans un domaine
esthetique ou elle a du s’exercer beaucoup plus

facileinent encore.
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voire meme le plateau central iPAsie Mineure, des relations etlini(jues se

noutu'ent a une epoquo fort reculee. On ignore la date exacte de la premiere

invasion seiniti(jue en Syrie-Palestine, mais des Semites numade^ erraieiit cer-

tainement a travers le SinaL le Aegeb et la marche orientale de l EgNpte au

temps des premieres dynasties^'. Bientot des peuplades iiouvelles, (‘migrant

de Chaldee, s appro})riereiit la Syrie depuis le Taurus juscju a r(‘ntri*e dii l)(‘lta:

vague ethnographiqiie formida])le qui amena les Plieniciens (d les Cananeens,

et a laquelle d'autres plus on moins puissantes allaient succmler, sou> la pre>-

sion continue deTOriont instable : vague toujours indct(‘rniin(d‘ sous la rnbriquc

de Hyksos qui deferla sur PEgypte : vague arameenn(‘. longtiuiips (‘rrante faute

d'un territoire libre ou facile a conquerir, et qui dut s’emiett(‘r pour trouver

finalement un habitat^-*.

Ce qu'on ignorait presque jusqu'a nos jours, c’est (pie bien avant tout(\>

celles-la une vague chald("o-babylonienne refoulee par la liaiile vallee de TEu-

Voir la aocumontation groupec par

Et). Mr'tEH, Gesrh. des \ltertums‘^, I, u, p. 3i8

s., § 330.

r-i D’apres le P. Lvgi ; Ehidrs snr les

rel. shniL-, p. .^8 s., PhtMiieit'ns et Canaaeens

etaient deja fixes sur le littoral syrien etilaiis

les meilleurs districts de Palestine vers “2300.

Ed. Meyt'i* semble meme atlirndtre une date

plus haute (Gesrh.^ I, u, p, 389 ss.,§35ot. On
assignait comm linemen t naguerean x\in'‘sieele

environ rimmigrntion de nouvelles peiipUules

tenues pour semitiqut's et designees sous le

nom de Hyksos par les Egyptieus subjugues

(E\gu\mik, Ht. rel. stbn-., p. 39 et n. l[sousle

rappel 2]). Maspero, ([iii admetlait la meme
date, inciinait a considerer les Hyksos comme

UQ melange do Semitt‘s et de llittites. Ed. Meyer

estimt', Ini aus^i, que les Hyksos, original res

probablement d'Asie Miiieure, s’associereut a

des groupes hi I tiles et que eca baiules, gros-

sies chemiii faisant de ([uclques elements cana-

neens, conquirent TEgypte sous la XllP dy-

nastic. Le royaume egyptien des Hyksos, inaii-

giire vers 1680, aurait tin re un sieelt‘ environ

(op. k, p. 291 ss., 304 s. ; cf. trad. fr. par

A. Moret, II, 1914, p. 331 ss. . Ces dates font

a pen pres loi desormais parmi les savants:

cf. V. g. Dlssmd, Les Civil, prehel., pi. XllI,

tableau synoptique : Albuight, Jonrn. Pal. Or.

.

.

1, 1921, p. 63 ss., 79. Ce dernier >uggere

l(‘s regions Transcaspie lines ct inline point de

depart tb‘s baiides Hyksos L'expeililion Pum-

pelly Ej'plnr. in Turkestan, t, 219, 220 a

siguale daii'> \r Kurgan, et surtout dan'^ la re-

gion de M(‘r\v. quantite d’enceintes fortifiees

par des rtunparts tie ttTre. M. Albrigtit y voit

It'S prototypes dii camp retranehe des Hyksos

en Egy{de, a Avans ^Jonrn. Pal, Or. Soc.. II,

P)22. p. 122 s.). On vomlrait un argument

plus sttlitle [lour appiiyer eette theorie tres

seduisante sur Torigint' dt'S Hyksos. 11 semble

d'antre part que M. Ed. ^leyer ait un pen trop

rabaisse Piqiotiue tie leiir migration. Cette

vague idait eertainement epandue snr PEgyple

a I'epoque on y parv inrent les premiers ele-

ments tie la migration arameenne, c’est-a-dire

les Pa triarches hebreux, eiitre le \x® et le

xviu® siecle: ear il y a plus de vraisemblauec

a rattaeber Abraham r[ sa ligiiee a la migra-

tion arametuine (Lvghvx.k, Lt. rel. sent., p. 61 1

qu'a celle des Hyksos.
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plirate a travcrs los gorges du Taurus etait venue s etaler sur les hauls plateaux

galaf(‘S et Cappadociens et dans lebassiri de Tllalys. Fixee dans ees torresplan-

tureuses, a Tecart des graiides artCu'es rnondiales, la coluiiio iiiesopotamienne

developpa sans bruit son existence prospere et sa culture originelle adaptee aux

conditions dbin milieu sen>iljleinent dilferent. C est Tune des plus heureuses

et fecondes eonqueti'S de I’histoire contemporaine d'avoir arrache a Toubli

I’existence de cette colonie archaiqiie de Seniites au camr de TAsie Mineure.

Cette conqiitde date {)res([ue d'hier et suffirait a illiistn'r les inaitrc^s de Tassyrio-

logie qui en ontpnb'ipite les elapes. tandis (jiTautour d eux ons'enlisait dansiin

engouement exageu^e pour les Hittites envahissants, on pour des Asianiques plus

obscurs : encore que le role des uns et des autres ne doive pas etre perdu de vue.

Quand les tablettes cuneifornies cappadociennes commencerent de livrer

leur secret, on n'osa pas d'abord soup<;unner d’eiublee leur antiquite venerable

eri depassant Tliorizon des Hittites. Ce ful le inerile des assyriologues franeais

de vaiiicre ces hesitations et de hxer, assez avanl deja dans le llh iiiilleriaire,

quelques jalons pour Thistoire precise de la colonie me.sopotaiuienne en Cap-

padoce. On atbugnait au nioins le xxnC siecle par de precieux synchronismes

litteraires; et leP. Dhorino. tenant coinpte de toutes les suggestions historiques

accessoires, n'hesilait t>as a reporter Texistence de cette colonie <c au milieu

du III® millenaire ». M. Albright se inontrait ineme (mclin a faire fond sur

les tablettes des Prrsagrs pour attribuer a Sargon d'Agade la fondation de cette

colonie specillee par le nom de Ganis on Kanes. Une lumiere ines})eree vient

d’eclairer la reidiiu'che et di* reeuler plus haul encore les origines de la colonie

cappadocienne. Aux jours de Sargon (TAgaib^ elh‘ etait relativernent vieille

deja, puisque sa prosperiti'^ Texposait aux tracasseries de voisins rapaces contre

lesquels ses ambassadeurs suppliants vinrent implorer la protection du mo-

narque akkadien'^'. Sans doute la demarche de ces colons jjacificjues — gens

U) Dhohme, /?/> . 19^21, p. 627
;

ef. 1!>22,

p. 161.

O' Jonrn. Pul. Orient. Soriely, 022, p, 1J5.

(^' Voir iJer Zmj Sargons.... p. 62

ss., d'a[)res une tablettc cappndoeienne exhii-

mee par les fouilb'salleinandes a Tell el-Ainar-

na et quece savant dechiffre et comments avec

beaucoup do sagacite. On connaissail seulo-

meiit. sous le vocable de Ganis [/v'aac.s], la

capitalo de la c(donio, auj. Kul-icpe

;

le docu-

m(‘nt noiivo/iu definirait la con tree comme 1(3

<< pays de G'l-la-sn noni (iiii phon(^tiqnf‘mcnt

raiiionorait sans ^'rando difficuUo a Gftnis

{WEiiJMii, [). Sd). L(‘ noin de la ca])UaIe ost

trop liien aUest (3 par d'autrc's te.xtes pour qu'il

y ait lieu de le modifier sur cette base. Cost
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de trafic ct non de guerre, ainsi qu'ils se plaisent a se definir eux-memesO) —
etait rnotivee par la renoinm('‘e helliqueuse du heros : mais n*y avait-il pas au

fond quelque chose du sentiment inrie qui, dans I'angoisse. tourne instinctive-

ment vers la mere-patrie lointainc le regard de Ermigre ? Desormais c ost dune

certainement an premier quart du IIP millfmaire qu'on pent assignor la trans-

plantation de la civilisation chaldeO'l)al)\lonionne et ulaiiiite au emur de EAsio

Mineure grace a la colonic seinitique de Cappaduce Les liistoriens de Eart,

qui avaient discerne par une critique si pfuudrante des aftinites assez profoiuE^s

pour grouper en une meme province artis-tique la Palotine. la Syrie et laCap-

padoce seront reconnaissants aux philolugues emerites qui donnent a leur bril-

lante theorie Eevidence di'cisive des textes.

D'oii il ressort que M. de Morgan ne speculait pas dans h‘ vide quand il

emettait Ehvpothese d‘un centre secondaire d'art c<‘ramique ou se serait ela-

boree comme une svnthese d'elenients originaires de M<‘sopotaniie, de vieux

(‘Icunents locaux et d'inlluences egyptiennes A ce centre inteniuMiaire. de-

veloppe dans la seconde moitie du HE’ millenaire. il donnait le num de << foyer

cananeen ». La tradition technique clialdeo-elaiiiite y etait tres naturellement

preponderaiite. puis(}iEelle y avail ete direclement importee en un temps ou la

cerami({ue peinte de EElain n'avait pas encore vu s eteindre sa production.

L'objection cst spontance : dans cette pi'^riode lointainc la cerainique peinte

de Canaan est l)eaucoup trop insigniliarite en apparence pour autoriser des

ra[)prochoments d'une t(dle jmrtfT. Cette difficult!' est-elle concluante sans ap-

pel ? A coup sur, ell!' est spc'cii'use : mais pour en !‘tal)lir la fragilite deux ol)-

servations [leiiventsuffire : la pri'iniere, fon!l(''e sur la nature jusqu3<‘i infininient

pn'caire de notre documentation cerami([ue scdentifiquement utilisable : la

secon!le. dihluite du caractere gimiu’al de la plus ancienne civilisation cana-

neenne en Palestine.

A la reserve de Gezer. aucun site palestinien de quelque importance n*a

(Cai Hours la lectiuo riu'mo rto Gnhfsn comme

nom do la coiitroo qui deincuro sujidle a cau-

tion. Mais la situation genera! e decuttecontiee

n est pas douteuse, el cola soul nous imporle.

e> Face^ 1. 13 ct 18 ot 1(‘ com. de Wei^lner

(p. 97 1.

r’’ Rev., l."27 s., date rexpeditioii !le Sargon

de « ia troisi^'me anare » de sun ivgne que

VVeiduer fix!‘ *‘111 1’e 5G8i-:2d30 p. Dili.

Her. Ei\ d' {nihrop., id07, p. -713 et

fig. iSl. Cf Les Pinu. riv., p ‘20-7. a La prio-

ri te apparti^mt sans cun(e>lc a TElain, mais le

Slid de la Gappadoce ct la Syrie on! ete rapi-

dement ses eleves. »

SlRIA. — V. 39
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encore etc metliodiquemeiit explore dans ses couches profondes
;
a Gezer rneme*

des conditions faclnnises out liniitc les diligentes recherclies de M. Macalister

et racroi)ol<* primitive, qu'il lui etait a pea pres interdit d'aborder, cache encore

son inystere archculugique sous le oiiely et les ciiuetieres qui I'environnent.

On ne pent done se tlatter de connaitre des maintenant avec une integrite

satislaisante le> a>p<'cts varies de la culture cananeenne primitive. Et en ce qui

coneeriie la ceraini(jue en particulier, force est hien de conveiiir que le hasard

des fouilles, pour i)i‘ pas incriniiner quehjue pen la doctrine ceramographique

reciu'. n'a pas livn'‘ de siuaes peintes hien archaiques. Est-ce a dire qiidl ne

s’en nYadera jamais ? La dr*couverte on peut l)ien dire accidentelle et Lenre-

gistrement plus aceidentel encore de la sf'rie fiineraire ahritee par le vieux

rmnpart de Jerusalem primitive autoriserait dejii Eespoir contraire. Ajoiitons,

du iM'ste, (pie les laciines apparentes de cette documentation pourraitmt proveiiir

en grande partie d erreurs considtd’ables dans la classitication chronologique

accreditee siir ce point : erreurs dont je im^ suis rendu coiqiable moLineme,

au lem[>s ou j(‘ ri^quais une premiere syntliese de la ceramique de Canaan

Aiissi bien aurais-je du percevoir conibien il etait anormal. ayant revendi({ue

pour d auln'S branches de la civilisation cananeenne telles que l architecture

et la fortilication um^ origine aussi haute (jue le niiliim du 111*' millenaire,

de r(d('‘gu(^r il pen pres en bloc la c(‘ranii({ue judnte prexjue dix siecles plus

has. La revision (|ui ^ impose a c<‘ siijid saiirait (‘vidiMument creer, dan>

les s(n*ies connues. d(‘S el('mi(Mits ([ui font encoia^ dfd'aut : (dl<* perinot utuiumoins

d(‘ nqxjrtiu' soin ent beaucoup [)lus liant (pi‘on n'avait coulunie (h‘ le faire (b‘s

piec(‘S il decor simple ([ui pnnment un nouvid intiuet. C(d humble dfumr geo-

nn'driqnede la prernii'u-e ptnaode (*anane(mnc— celle du bron/e I, 2o00-:200()

a deja Lutiliti' de pri'senter une technique bien ditlV^nuiciiV de la technique

egyptienne. Ouand apparaissent. vers Latin de cette piYiode. les ebauches d'une

veritable composition decorative, c est tout de suite la polvchromie adeuxtons,

rouge et noir, qui en fait les frais^'^ : nouvelle empreinte de ce quo les maitres

proclament un caracteia^ asialinuc.

V' Canaan, 1907, p. 30.") ys, VoirK£?., 1914, avail etc remarque par M. Macalister (£;.rc.

P’ qui neparait pas y avoir attache d'autre
['• Cc (t caractcre (?sseatiellei]Qrnt polychro- importance,

matique et gciicraleineiit en rouge et en noir
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Ainsi envisagee la premiere ceramiqiie de Carman ne s'hiirmonise que plus

parfaitement a Pensemble d une civilisation tout irnpregnee d'influences chal-

deo-babyloniennes dans les plus anciennes phases de son evolution. Si Pex^-

gese archcmlogique est juste qui niontre clairement en Elam, en Chaldee^ en

Babylonie archa'ique le prototype des constructions cananeennes, remparts,

forteresses, simples editices prives^^b qu'y auraM-il d'elraiige a constater que

des intluences de meme origine s'exergaient sur les potiers comme sur les

architeetes ? La reliuion oll(*-menie trabissant dans une large mesurc les niemes

acrointancos. il n’v a pas lieu de s’etonner quo s(‘s <*oneepts et son mobilier

liturgique apparentes h ceux de POrient iiu‘s(q»otamien sui(‘iit devenus Pueea-

sion de similitudes analogues dans le decor c(ummiqut‘

11 pent (hmieurer accident(‘l qu’aucun vase {)eiiit(‘n Canaan dans la periode

primitive ne })resente une veritable composition picturale expressive, comme

le serait Pun ou Paiitia^ des siijets etudies ci-de^'Sns et qui entrainerait appa-

remment Pevidence d un rayonnement chaldeo-Mamite. DuLelle n'etre jamais

comblee par de plus beureuses decouvertes, cette‘lacune est inipuissante afaire

systematiquement recusor une intluence fondamentale dont les preuves sont

loin (Petre negligambles. Plus que tout autre Part industriel requierl. pour son

entier developpemeiit. un ensemble de conditions fort comple\<‘s et variables

siiivantla matiere accessible, smvaut Pexperience et le talent de la production,

suivant Pintensite et le gout de la demande et ([uantile de circoiislances acces-

soires. II est done aismnent conccA able que les plus aiicieris ateliers cananeims

n'aient produit (|u'une ceramique assez l)anale dans ses types et dans sa deco-

ration. L'essentiel est de constater que, mrmie dans ce stade amorpbe. Porne-

mentation cananeenne trabissait des attaches mesopotamiennes.

Memo constatation dans la peinture ceramitpie de ^yri(‘ et dans cello de

Cappadoce, ou Pinformation est plus laciineuse (mcorc (jiPen Pahc^tlne. Mais

du moins, en cette extremite septentrionale de notre « province artistiqiu? »

generale, la peinture ceramique s’inspire-t-elle. d’un sentiment naturaliste bien

accuse dans le style geometrique du premier age du bronze : et la polychromie

ic Gf. Canaan, p. 83 ?s. qiie l‘on eraploie bien souvent comme motifs

En tonic civilisation semitiqiie sc verific dc (b'coralion d('s objets qui out rapport an

le jiidicicux prinoipe de M. Ibdhig an siijct des ctiUe »i surht (jaextion Mycenienne : Mem. Aead.

Pheniciens dc sa predilection : « Nous savous Inscr. et B.-L.. t. XXXV, 1896, p. 350).
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s*v montre encore plus developpee qu'en Syrie-Palestine. Si M. L. Curtius,

etudiant le matcYiel de Texpedition H. (irothe, hesite a prendre resolument

parti pour une date archaique de cette poterie^^^, M. Chantre paraissait bien

I'attribuer correctement au\ debuts de I'ere du bronze dans Tinstallation cap

padocienne d'un peuple dont il pressentait. par une excellente intuition, les

atta(‘lies avec la Babylonie j). Ses deductions n‘etaient pas inoins perspicaces

(juand elles I'amenaient a fixer vers le xxv" siecle la date de cette colonisation

et le premier epanouissement d'une peinture ceramique ou les elements locaux

s'inspiraient d’un « sentiment mesopotamien primitif ^0 ». Une voie tout autre

nous a conduits a la meme conclusion, applicable non plus aux seuls plateaux

cappadociens mais a toute la zone en bordure de la Mediterranee, du Taurus a

I'Kgypte.

L'etape initiale dans Tespace et dans le temps qu’on reclame pour justifier

le rayonnement de la vieille ceramique chaldeo-elamite vers TOccident n'est

done pas une introuvable chimere
:
pas davantage un artifice precaire echa-

faude pour les besoins d'une cause desesperee. Ce qui pourrait manquer a des

series ceramiques trop peu developpees encore pour mettre en pleine evidence

le lien etroit entre la civilisation mesoi)otamienne archaique et la province

Canaan-Syrie-Cappadoce, d'autres series artistiques le fournissent avec abun-

dance
;
nous avons mentionne deja Tarchitecture : la glyptique serait plus expli-

cite encore. Tellement explicite qu’il serait oiseux de s’attarder a rappeler ici

des rapprochements qui sont dans toutes les mmnoires

O' L. CuuTic*^, Kleine Funde aiis KFinaaien^

dans H. Guothe, Meine vorderas. Expedition

FJiiG-7\ I, 1911, p. CGLXXVIII.

E. Mission en Cnppfidoce, IS93-'i;

Recti, arch. (1898), p. 38, 85, 89, ^203, 203 s.

M. Mena 111 parait avoir ete Tun des [ive~

miers a soupi^onner I’im per lance de la glyp'

tique d’Ajsie Miaeure, specialement celle des

regions hittites;cf. De CLEiir<^)-MKN \^T, CatnL

Coll, de Clercq: 1, Cyl. or., 1888, p. 3, 23, 138

ss. ; Peuhot-Cihpik/. Ilibl., IV, 763 ss. ;

Heuze\, Orbj. orient., p. 137 ss.
;

172 ss.

Tonies les publications des graiides collections

de cachets, intailles et cyliudres orientaux

comprennent aujourd'hui d’importantes series

syro-capp(nlocienfies dont la dependance vis-

i'l-visde la glyptique raesopotamieuaearchaique

n'l'fal plus inisc en doute. Au profit du specia-

liste qui ciitreprendrait quelque jour la con-

frontation tres desirable de la glyptique pales-

tinieiinc avec celles de Syrie-Cappadoce, tie

Ghaldee-Elam et de Babylonie, voici qiielques

indications qui facilitcront sa recherche a tra-

vel's Ic'j coinptes reiidus de fouilles : Buss,

Mnny Cities, fig. 126 s. (p. 79). — Sciilmacheh,

Tell Matesellini, fig. 212 et pi. XLIV c. —
SrLLiN-\\ AT/ix.ui, Jericho, })1. 42 . e, f, n et

surtout o; grou[)e aiitithetique des bouquetins

et arbre sacre, — Seli.in, Ta'annek, fig. 28

p. 27 s. I

; fig. 98 (p. 74 gr. antithet. des bou-
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Ce lion initial une fois etabli, puisqu’il n’y a pas ii pruproment parlor

d' (( otape », inais un prolongement virtuol do technique et do sentiment artis-

tiqiie nuances par des peuples dilTerents dans un habitat nouveau, la suite du

rayonnement se passe de laborieuse justification. A condition qifon veuillebien

abandonner toute idee on quelque sorte mecaiiique d un art chaldeo-elainite

ambulant qui seraitvenu, par longues et lent(‘s etapi's, initier a la ceramique

peinte des peuples qui n’auraient pas su rinventer, il est aise maintenant de

concevoir quo sa technique superieure et des motifs particulifu*ement feconds

de son admirable repertoire aient pu se transmettro de proclie en proche et

agir a la maniere d'un ferment dans les centres ceramiques occideiitaux.

Tandis que son action s'exereait sur la Syrie-Lappadoce dans la secoade

inoitie du IIP' millenaire, de puissantes civilisations mediterraneennes mon-

taient surrhorizondePHistoire. Avant Pan 2000 h‘S ceramiques peintes minf/ennc,

cycladique, minoenne surtout, avaient pris im lirillant essor. Ce serait une

erreur de supposer entre elles d'une part, coinme aussi entre elles et lemonde

oriental des cloisons etancbes. Les preuves sont d^ailleurs tangibles et cons*

taminent multipliees de relations tres actives entre la Crete et PEgypteO). E<t-

quetins
;

^aclilese, fig. 41 (p. -27). — Bi.iss-

M\c\Lii5TEri, Exc. Pal. pi. 83, cyl. 2 et 4; cf.

fig. It). — Macvm^tf.r, Ere. Oez., pi. XXXI,

Id ;
LXXX, 19 ; GXXXVII, 48-dO oulon ivmar-

queru surtout les motifs de Taigle aux ailes

eployees et des bou([uethis affrontes ; GC, 11.

10; Cen a. 12: b. o; CGXIV, presiiue

toute la serie des (‘vliiidres.

11 y a deja d(‘ tres bonnes raisons d'ad-

mettre, avec M. de Morgan, que : Les vais-

seanx egyptiens, des la IV^ dynastie. ''’avtMi-

turaient deja dans la ukt Egee » {Preni. riclL.

p. 219; ef. E. Geseb. Alt.-, 1, ii. p.2b2

ss., §291). Mais pour demeui*er sur un t(‘rrain

on Ttnidence est desonnais ac(iuise, on se

contenteradc renionter a I’epoque dela XIl** dy-

nastie. La decouverte d un spleinlide vase de

Kamares (minoen moy. 1) dans une tuinbe in-

tacte d'Abydos dont tout le luobiru'r est « ca-

racteristique de la XII® dynastie » iG\rsta>o.

Annals of Arch... Liverpool, V, 1913, p. 107-

111, pL XIII) at teste suffisamment la pratique

de ces relations commerciales d'ou ne pou-

vaient nianquer de re suiter des coillaminalions

arti'^tiques. L(‘s objeelioub preeaires soulevees

con t re la date de la trouvaille et ses conse-

(pieiice^ n'ont plu" aucuii echo et le fait s'im-

[)ns(‘ aujourd’tiui iLuu contact egypto-cretois

et egeen de^ b‘ courant du xx® siccle ; cf.

0. Ki:uh,>''Ou\, a then. Mitleil. XLU, 1917.

p 90 ss. Ibiisque le^ egeo-cridoi^ couvi)yaient

des lor^ ju>(iu’en Egypte leur vais'^elle soinp-

tueuse, n auraiiMit-iK jamais eu I’idee d'abor-

der au littoral palestino-syriim ou sur les cotes

a^iauii[ues, dans (*eUe [uvuiiere pba>e de leur

expan>ion? Parmi d’aiitres traces d’importa-

tioiis inediterraneenne> a^sociees a des te&sons

prexjue urolithiques dans les [dus aneiens de-

pots dc‘ litdh feme's, M. Mackenzie signalait

Haguere un t(‘sson caracteribti([ue du Minoen

inoyen ( vers 20u0 vn Crete), certainement im-

porte en Palestine \(juart. stat. P. E. E., 1911,

p. Ill . L4ndi('e u'est pa^ du lout negligeable.

Et cependant M. Woolley i Syria, II, 1921,
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il concevable que les navigateurs crctois n'aient jamais pratique en ces temps

loinlains le littoral syrien comme ils le firent certaioement dans ime periode

un peu plus l)asse Les peintres ceramistes cretuis et helladiques avaient incon-

testableinent plus a donuer qu'a recevoir. Mais precisement en raison do leur

sons artisti(juc affine et de leur virtuosite native, ils etaient plus prompts a

diseermu* les ressources d'une technique nouvelle et les avantages d'un reper-

toire etranger, plus enclins aussi a se les assimiler. Le moment viendra ou

ces centres inediterraneens absorhant dans leur merveilleuse expansion toutes

les provinces de 1‘Asie Anteri(‘ure y renverront. sous une physionomie trans-

iurmee, des elements primordiaux de l'anti({ue culture mesopotamienne qu'ils

y avaient enx-memes (*mpruntes*'b

Dans Lintervalle, au surplus, les influences indo-europeennes penetrant

par toutes les voies d Asie Mineure out deja contamine le premier amalgame

p. 187 ss.) a soin dt* rencherir Diicore ^ur

>C5 devaucicr^ pour rabaisser fort iard tlans le

inillonaire Ic^ premiers contacts egrriis avec

rOrient. M. King sVdait dt'Ja persuade ([ue la

mer anrait elabli juMju'a des epoque^ assez

bashes vine infranclii^salde barrierc aux in-

fincnces asiatiques \Sufn. and MJcml, p. di7.

Le temps devait jtoiirtant liien venir uu les

navigateurs triorapheraient de ce soi-ilisant

obstarle. L’errenr de Cette perspi'ctive cun^iste

a s'exagercr Lisolement caust^ par la m^r, sans

considerer qu'elle est bien sou vent une voie

tie t'oninuinical ion plnscommoib' que b‘^ reute^

de term ; le littoral dt'chitjuele dt' LAsi*' Mi-

mmn' dilate partout ses frangers dan> la direc-

tion tii‘S lies do 1 Kgre, et [lar temp> clair les

habitants de la cote syrienne septentrionale

peu vent aptTee voir le haut promontoire chy-

prioto dll l\<irp/{s, ttmdu commt^ une auteniie

vt'rs leu^^ rivago. Est-il des lors si net'essaire

de s’aeliarner a eliininer radicalement la portce

que pourraient avoir les trouvailles — isolees

san*^ dout(‘ mais .-uggeslives riuaiul niemt' —
de caeh(‘t< ou eylimlres orientaux arcliaiques

en Cliy])n‘, a Motdilos. a Lno^sos el ailbMU’t??

.lour a jour iini‘ tlocumentatnm revelatrice

saccumnle [tour attestor Lexi^tence tleeesco/i-

tacls egeo-syriens des le premier quart au

moins, et probablenient des le debut du Il^mil-

lenaire. A^oir aujourd’hui >urtout les belles

ileeouvertrs de Byblos: Syria, HI, 1922, p. 290

(' Vii’olleaudj et p. 29S ss. ^Pottier;.

d’ Si Lon ad met que, des le xx® siTMde avant

notre ere, les Egeens ayant adoptc quclqvies

precedes ttmhniqiies et certains elements deco-

ratifs inesopolaraions lesonl regeneres par leur

propre vital ite artislique, on pourra se deman-

der dans quelU^ mesure leur reapparition dans

la ceramitiue palest inienne dependrait direclc-

inent de la tradition orientale plutot que d’une

inllmmce egeeuiie >yncretisee. Lc tliagno^tic

delitvd ne pmirra evidemineni s’etabtir que

moyennant une classification ehronologique

Ires at ten live. Mais ce*- chocs en retoiir ii'ont

plu- d(* ([iioi Mirprendro dans riiisloire de Part

d il faiit de plii> en plus rtre en gard(‘ contre

touto hypotti'*se d’evolutinn en queique sorte

rtfctiligiie. La tlic.-'e de M. de Morgan elait si

peu, semble-t-il, ce pantdaniUme outrancier

dont on lui fait si volontiers reprocheiv. g.

I)ro>x\,A. \rrhrol,, 11^ lOoss.j. qu’tdle preco-

nisait jnstennuit. dans la ceramique palcstino-

syrienne, des inflinmces exenves, des le

\\*’ sircle, « par la MedilmTanee indo-euro-

petmm^ uouvel iermuit entree en scene n {Prrm.

<dviL, p, 810).
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local et mesopotamien que represente la plus ancienne cerami([ue d‘art en

Cappadoce-Syrie-Palestine. Au contact des llittites et par relations avec la

Troade. la peinture ceramique a reru, jusque dans les cantons les [)las reculns

de Canaan des inspirations ditlerant de son fonds primordial etquTdle s est[dus

oil inoins liabilemont incorpurees

Par le fait de circonstancos poliliquos deplorahles dans ce pa}S eternelh*-

ineiit ajj^ite, Tart ceraini(}ue n'out jamais iiiie vitalite bien piiissanle. capalile

de triturer ces apports etrangers et d(^ sYqianouir en crf^ations origiiial(^>. INnit-

etre aiissi la race elle-meiue ne fut-elle jamais qin^ inediof^emenl doiif'e dii

sentiment estbetique et du gout qui sont li^s meilleures (vauses de (bAelo[q>e-

ment pour tout art industriel. Toujours est-*il que, meme a Tapogee de ^on

evolution, la peinture ceramique canam'cnne fait mesquine bgure en prestmce

des productions mcbiiterraneennes qui afiluent sur son propre inarcln'‘ des la

seconde epoque du bronze. Mesquine bgure artistique, mais non sans inte-

ret pour Pbistorien soucieux de scruter les causes et la portee de ce carac*-

lere.

Un declin morne s'inaugure presqiie subitement a Tepocjue du fer et il est

signiticatif que le commencement de ce declin coincide avec rasservissement

des Cananeens a des races conquerantes nouvelles. Une de ces races prolongera

quelquc temps, sur divers points du littoral, un interessant crepuscule des

influences mcMiterranceimes sous le facies cbypriote. Mais cette ceramique

dite (( pbilistinc » n est qu'un (episode epbemcre. La peinture ceramique [>ales-

tinienne a pratiqiiement cesse d'etre des les premiers siccles de la iiionarcliie

Israelite; du muins ne represente-t-elle plus veritablement un art. Ce sera la

tacbe dePaveiiir de s'appliquer a dfuneler avec plus de soin, en cbaijue phase

01 Sur la iJeiielratioQ tres ancionue ilus iMe- peiiite, ou <e ilocumeater, a ce jour, sur cet

inenls aryeiis ou iiuio-eiiroci'eus dans civi- art iudiistriel daus la production hittitc ? Du

lisations orientales, voir Diioumk, /.cs {ryens moins ]t‘ ineinoire sommaire de M. AVooLLL'i,

avnnt Cyras : Confer, de Saint-Ctienne, I, Jiiitite burial customs [.Ann. Liverpool. VI,

11)10-1, p. 50-104. Si « les Aryens out foiirni 1914, p. 87 ss.) est-il le soul qui m’ait ete ac-

aii vieux fond du hittite au loch tone uii cadre cessible. Or la peinture u’y est ([u’a^se/, me-

indo-europeeu (Dhoume, RB.. 1921. p 578: diocrement representiV^
;
surtout elle n atteste

of. 1922, p. 459 1
, il est naturel qu<* Tart hittite pas, daus les exeiiiples produits, une originalile

ait subi les nieines hifliuuices et (pi'il ait eon- qui Miit de nature a jnstifier 1‘ influence qu'oii

tribue a lour diffusion en Syrie-Palestiiie. Mais lui a parfois attribiiee sur la peinture cera-

en ce qui eoncerne specialement la ctTamique mique pales tinieune.
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de son evolution Tapport respectif des influences complexes que nous venons

de voir s'y exercer. Mais si I on a quelque soucide se I'expliqueravec methode,

on ne devra plus oinettre la perspective rnesopotamienne dont il a ete fait si

curieusement abstraction jusqu'a ce jour.

Allons-nous conclure a la possibilite de creer jamais, dans la classification

de la pcinture cerami(|ue palestinienne, une phase « orientalisante ». ou un

« style mesopotamien » ? S'il a paru indispensable de rappeler tres explicite-

mcrit I'attontion sur des influences mesopotamiennes pour le moins aussi effi-

caces (jue cellos de TEg^ee ou de la Troade, toute hypothese de cristalliser

aujourd'hui ces influences dans une periode, dans un centre, dans une « ecole »

n‘en est pas moins ostimee chimerique Lorsqu'il s'agit d'un art aussi pauvre

et aussi flou. les cab'gories quelque peu rigides sont toujours dangereuses.

Pratiques, voire meme necessaires pour I’histoire d'un grand art tel que Ic

representent los ceramiquos peintes do I'Egec prehellenique et de la Grece.

(dies sont d utilitii tr(^‘S accessoire dans un art local, envisagi; surtout comme
element d’information pour I'histoire g(in(‘rale d'une civilisation. C’est essen-

tiellement a ce point de vuo que la peinture cc'ramique de Palestine otfrc de

I'interiit. Et parce que ses productions peuvent revetir un sons nuance^' solon

qu'elles dciriveraient du solpalestinien. de I'Egypte^ des centres mediterraneens.

des centres asianiques et indo-europciens ou du tres ancien Orient mesopota-

mien. Ehistoricn a le devoir d’examiner avec la memo probite cliacune de ces

derivations et la mesuro de leur influence possible. La plus sommairo appli-

cation aux exemples produits comme particulif*rement typiques (rinfluences

chaldeo-idamitcs rend cetto observation plus conerfRo.

Le thcMue des bouquetins aifrontes devant un arbre n’aura certainement pas

la memo valeur suivant son attribution de fortune a une source egeenne, cre-

toise ou (igyptienne qui pourrait (>tre thiioriquement envisagee. .Mis sous la

dependance de fart (igyptien de I'Ancien Empire, son caracti.'re le plus vrai-

semblable sera la replique infdegante et triviale d'un petit tableau naturaliste

qu'un maitre tliebain primitif avail saisie sur le vif, dans le cadre d'une vie

pastorale traduite avec une heureuse lidelitii. D(irivt‘ d'un rnodele egeo-criitois.

(*' On sait avec quelle rigueur, si ce n est L'Archeol., I. 413 ss., critique les Ecoles cn
avec quelque iiuanced'exageration. M. Beonna, general.
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il no sera plus giiL^'e ([ue la iiuiuvaise copie d\m tableau de genre compose avec

humour ot adresse et pour le seul plaisir des yeux. KattaclnL comme il nous

a semble juste de le faire, a la tradition icoiiographi<jue d'Ehim-Cliald^As tout

impregnee de s\mboli^mo religieux, il pourra ii*etn.‘ (ju'une transposition p(‘u

adroite, une forme vide ; mais iie serait-il j^as plu^ iiormalement Pecho d une

concej>tion syinbolique analogue ? Eri ce cas le vague palmier et les bouquetiiis,

dont Pespece scientitique est de tons points iiiditl'erente. tigureiit a litre d'em-

hlemes sacres
;
Phumble tableau du \ieux peintre cananeeii devient a sa ina-

niere un document utilisable pour Pliisloire religieus(‘ de ce pays.

Dans le grou[)ement decoratif associant des oi>eaux et des poissons, nulle

source egyptienne iPintervient avec beaucuup de vraisemblance. A su[)poser le

motif [»alestinien ins[)ire par un poncif cyeladicpie ou crelois, qmdle que puisse

etre la signification du modele, la copie, cette fois assez bonne, conservera

difficihmient une vahmr autre (jue celle d‘une association piltoresque et, sil on

vent (Pun tal)leau de genre, d'ailleurs (k^pourvu du sentiment lahaliste et du

brio (pii animent les compositions mediterraneenm^s. K(‘^titu(j a sa V(:‘ritable

palrie orientale, il sera du moins intelligible, im'um* s‘il fallait — ce qu’abso-

lumentrien iPinqdiijue — lui denier tuute survivance d(‘ svinl^olisine pri-

mordial. Aussi bien, (|uand on etudie les productions de Part anti([U(^ dans cet

Orient qui fut hjujours essentiellement [u*eoccu[(e de concepts religieux, S(UM-

t-il toujours hasardeux de prelendre lixer le moment ou Partis»te, inca[ial)le de-

sormais de <.( signifler des senliments rt des id(‘es... par d»\s images evoca-

trices*‘* », ne donne pliU'^ a C(‘s imagi^s qu'uni‘ \ aleur ornementabc

Av(‘c I aigle h(M*aldi(pnu dont le prolotyp(‘ (damite m‘ [)ourrait rdrt'

semenl mis en (jne^^tion, si Pimagi^ (‘ons(‘r\(‘ un ^eii'-, c’e^t a r<)\[[) Mir P(‘\pn‘s-

sion d'une majtv^te dominatrici^ (juelcompnc 11 n‘(‘>t (*e[)(‘ndanf pa^ indill'er(Mit

de constater ({u'en pays cananeen, V(ts le \v^ siecbu (‘'(c^t-a-din^ en un temps

ou la domination egyptimim' s'exercait h^ plus efllcacemetit grace a Pactivite

helliqueuse des grands Pharaons de la Will" dynastiic Panlirpie tradition chal-

dfm-elamite demeurait vivace dans la peinture C('‘rami(jue locahc

Helbig a ecrit (}uelque part : « C'est une des taches les jilus eleviAcs de

1 histoire que de rend re justice a des peu[des.,. a la im‘ moire desipiels la p(js-

G. Lerol'x, LajYnos,..y p. 116 s,, a propos de ceranii(}uc heileiiislique.

Syiu\. — V,
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terite a fail »
:
pririeipo loual)le qiii inspirait a ce savant iin zele cheva-

leresque pour la rehabilitation artisti(}ue des Phenioiens. Les peuples prixnitifs

de Chaldee et d’Elam u ont. a la verites pas soutfert d une telle injustice de la

posterite, puisqirelle se })lait aujourd'hui a proclamer leur maitrise esthetique,

parfois ineiiie a inagiiitier presque trop leur role dans ladillusion des arts cera-

miques. Mais I’art elialdeo-edamite aiiquel nous soniines rappeles n'etait deja

que le creusetou s ainalgainerent les ekhnenfs de civilisations disparates. Pour

aller jusqu an bout de sa taebe, 1 Histoire devra inaintenant analyser ce syn-

cndiMUe et diUerininer a (juelle rae(‘. du nioins a tpiel groupe ethnique revient

le nnu’ite du genie en'^ateur. I ne lireve allusion anterieure indicjuait assez que

les luaitres iie se soul point »lerol>es a cette obligation. Cen'e^t {)his seulement

eatre Miiiuhaens et >einiles (jue se di'^pute aiijuurd hui la {neponderance : Part

elainite, on, pour inieuv pie\eair toute ainbiguit^P, Tart entre

<t on >ce!ie avec une ceramiqiie ineoaiparable et il se p re sente « coinnie

un laideur essentiel dans I histoire des origines de la civilisation orien-

tale

E^t'ce un ehhnenl ethnique tout a fait nouveau, qui inlroduirait sa compli-

cation dans le viouv jtrobbune siumh'u-akkadien, on sumero-^eiiiitique ? II ne

seinble [)as d'abord qu'il (ui ^oit aiiisi, [)uisqiPau^si bieii s'cllVe la ressource

fPa[q»areiiter les Protu-Elaniiles aux Suinmaens, coinnnde suggerent M. dc‘ Mor-

gan et M, Pollitn*. Mais la donnee nouvelb' que fournit la laAelalion de celle

culture [)rolo“elaniile — suuierienne on non — est de d»qdac(U' du bas^in ine-

so[)olaniien [)our b‘ iMqMuder ver^ les bants [)lat(‘aux •^u^rien <*l [MUNun le slade

historique primordial acluellennuit connu de cette ci\ ili>alion. Uien n’autorise

encijre a dirt* dend)b'e: Irs oragine'-: h‘s [dus ancieic'^ nujinMucnt^ recoiKjuis,

le-'^ons peinis. intadb's et cacnel-^, [)ortenl en (dlid 1 empiauide d une evolution

d(‘jii ’^tM'ulaiiac Ils nous a[)p(u‘ajs^ent surtout coniine un « herilaire d(‘hi rcli*’'‘iou

iiatiii-i'tc'-’' -) ala ton iiiajo^tiii'ii^r' (‘t ioiiciaronioiit luiiuaine doiit on a fait depuis

longtfMUps l'a[»auag(! d('s SuniiMieii';, par opposition a la ndigion astralo, aus-

tore at soiunnit territiante do> Samites'^', lit dds lors il est also do voir que la

'i' Hei.big. Mem. .0:. IDI... XXXV, 18^ 6, Cf. Lv-.Risr.r, rel. sem.\ p, 488

— Dnoiair, La Religion assyro-
PoTiiiH, (!erain. pehde,.. [t HH. babylonietuic KUO

, p. 1 s?.

Pr/\RD. Mtiii, UH.y XU, 00
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porloo (le ces monuments depasso de l)eaiiconp mi simple debat d’andieolope

oil d’bistoiro de Part.

Pour Tester neanmoiiis dans ce domaine, on observ(‘ra combien lanouvelle

perspecdive ouverte siir les origine^ de I'arl oriental est ca[)ablede faeiliter I'in-

telligenee des atlinites qu'on ne pent sainemerit [)lus nier a\ec Karl, disoii'> eii

particulier avec la glyptique et la cin*aniique de KAsie Anlmieure el du bas^iu

de la Mediterranee orienlale. caraeterisbe^ [)ar uii seiitinient natiirali^te si [nu-

fund. Sans doute, on ces contrees rinlervention de Kelemeiit eiiropibm fut le

principe d’une vitalite feeonde. 11 etait done legitime d \ mettre en ndief des

intluences venues de l Uccidtmt etdu Nord: il l i'dait moins d’oublier systema-

tiqueimmt celles de Kllrient, sans ineme se (bunander si les [)reiuiers cuurauls

de la brillante civilisation aryenne ii'auraient pas leur source dans le loiutaiu

Elam et les regions seplentrional(‘s d(' la Pt*i>e, tro[> comiiiimemeiit encore

envisagees commepa\s du mystere on des dangerimx mirages. Gardons-nous

de meconnaitre que la jieinture ceraiiiitjue [)ab‘stinienm^ ait reeu d’heureuses

inspirations indo-europeerines : ce ne sera (pi'urie raison de. plus d'examiner

avec la meme circonspecte attention ra})port do Kantiijiie Orient. Et peul-elre

decouvrira-t“On demaimpie lesaffmites artisliqm^s signalees entre lacah’amique

de Palestine et celle de rElani archaiqiie et de Monssian derivent d*un premier

courant de civilisation aryenne sans ([u'il faille lui inipuser uii detour immense

par rOccident.

Poussee jusqu'a la terreur, la crainte du Minuje,.. n est plusle commence-

ment de la sagesse.

Jerusalem, archeologiLUie t‘ranrai.>t‘,

“2.-) mars 192 !.

L. 11. ViNcr.NT, 0. P.
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PAR

lUCRN.VUl) IIAUSSOLLLIKU et HAKALD LNGIIOLT

[/^‘pigrapliip ^'i‘oc(jii(‘ roTiti'ibuo, pour sa part, ;ui\ lioiiroiix rosultats (A au

Dun ronom du Si‘rvici‘ dr^ anti(jait(‘S rt dos l^raux-arfs do ^vrie. M. ^ ii*ol-

loaiid, ([ui Ip dirij^^e aviH* iiiptliodo et autoratd, a droit a la recoriiiais'^aiicp di^

(nils les (‘pigi‘a[)hist(‘<.

Sa [n'Piniero tarlio — at non la iiioindro — consistidt a n‘cneillir tou((‘s Irs

inscriptions, coniiU(3s on im*(ainnps. inrditos ou doja pnl)li('‘Os, qui se tron\ai(‘nt

disp(*rsp(‘s dans son va'-tr doinain(‘. La honin' volonto ot In zele do collahoi a-

tiMirs dcvoiips, notaniiinnit (rid'licirrs dn corps d'occiqiation ('t do incdccins

niilitain'S, no liii ont jamais fait dcfaut : on vcrra [diis loin (pi'il lour doit dc

prccicusos indications ct dcs co[)i(‘s. parfois dcs ostani[)ai4'cs et ilos photoi^ra-

})liies. Los texles uni' fois relrouvcs. il lui a fallu les rneltro on suretc, snit

dans !(' musoo do l)(‘vrouth ou dans dos nuisros rogionaux, colui do 1 Etat du

Ljobol Druze, jnir oxmuplo. (ju il a crocs. Au nombro dos ofticiors qui out bi(*n

inbritb do I djui^raphio antiqui'. citons lo coiniuandant im rolraito Capd(\utdlo.

(pii s‘ost n'udu acijubrour d(‘ rimportanfo (adlmdion d aniiquitbs formbo a Sanla

]>ar lo Syrion Llioukri Alxda i iiiort on (‘t qui la ouvorto lilanxilounml a

M. Virolloaud.

Si obligoainmont quo M. Virolloaud nous ait coinniuniqub los toxtos aiiisi

rasseinblbs par sos soins, ot si noinbroux (jii ils soiont, lo inoniont n'ost ]uis

voriLi d‘on drossor ot d'on {lublior la listo : nous iravons pas ontro los mains

los blbmonts d‘uno bibliographio suflisamnn'ut coinplbto. Le travail, lout cl

difficib', a bib prbparb sur place dojmis plusii'ur^ anni'os par un dos profossour^

d(* rUnivorsitb Saint-.[o?^(q)li ( Beyrouth), lo P. Utmb Aloulorde, dont lo nnm ot

los sorvicos sont bion connus do tons les locteurs dos Mvlamjes tie la Facallr

orientnle et do Syria. 11 apjiartiont au P. Moutordo do nous donner, sous tollc

foriiK? (ju’il voudra. los cadres do la'tto bibliographie dont nous avons toils

bosoin pour y classor los toxtos nouvoaux. [)our los bclairer aussi ot los
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e\[)li({Ui‘r : ilfera aMivre Oiiinemnicnt utile ct Irouvera, taut auprrs doM. Virol*-

leauJ que des autcairs de cet articde, bonne vulonle et aide eRieaces

Ce que nous nous })roposons aujourd’liui, c ost de montrer. par uii cei laiii

nombre d’exemples choisis, PintercT et — le mot n‘est peut-etre pas trop ani-

bitieiix — Tavenir de Pepigraphie greeque syrienne.

i^our plnsitnirs des dou/e inscriptions qui suivent, nous ne somnies pas eii

me>ure de donner un texte delliiitir. Nous avions pense que, lors de son dtnaiior

sejnur en Syrie ou Pappelaieut les fouilles de Palinvre^ Pun de nous pourrail

exainiiu^r siir [>lace qiudques pierres, contiVder des lectures ou veritier des

restitutions fades sur des eopies ou des estani[»ages : le temps lui a man(|ue

et nous ne voulmis pas tardm* davantage a faire couiiailre quelques-unes des

biMUMMisos troin aides du Service d(^^ antiquite>.

N -^
I

.

Chypre. — DOlicace a la r(une Rerenice 111.

« Truuve a Ri^yreutli cliez b‘S S(eurs d(‘ Sainl-loseplu dans un mur en de-

molition » iVirolleaud, lettn^ du mais 1U23). Musee de Bi'yroiitli. Photo-

grapbi(\ — Comiiiunijpie a 1 Academic d(‘s Inscriptions dans la >eance ilu

3 auut 1923, 1923, p. 3:i2.

L inscriplion est com])leb‘ en haut et en has, tu is^r a gauche el l\ droite.

0' Le nombre des inscriptions de la Syrie

s’est considerablement accru depuis la publi-

cation en 1870 du recueil de 'Wadding ton,

Des 1800, M. J.-B, Chabot s'etait propo^r
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La restitution est d’autant plus sure que la pierre etait un peu plus complete a

gauche quand elle a ete copiee par le premier editeur, Waddington (Le Bas-

Waddington, Inscriptions dWsie Mineiire, 2784). Seulement c'est dans Tile dc

Chypre que Waddington Lavait trouvee en 1861, a BatTa, I'ancienne Paphos.

11 est impossible, en ell'et. de douter que I'inscriptiun de Beyrouth soil la

meme que le n“ 278 i : memo nombre de lignos, meme disposition caracteri>-

ti(pie — soigneusement notei* par Waddington — de cliaque ligne ou les noms

(]o Berenice, Ptobhnee, Cleopatro sont prectules d'un blanc qui les met eii

vedette; mein(,‘s caraeteres. imfin memos cassures a droite. addington lisail

seulement quebjiK^:^ lettres ou fragments do lettres de plus a gauche; on les

trouvera soulignes (Tun trait dans la copie qui suit et dont la lecture va nous

con\aincre quo cett<‘ diMlii^ace n'a rien a voir avec Beyrouth, qu'elle pi'ovient

(ui realite de Lby[n*(\ d'ou qiielque ca'npie partant sur lest La trans[)OrttL sans

grand dommage. en ?yi‘i(‘

[13:)^7t/£77 y.y \\iyzyUr,y ~:r\y

zyyJ'^j'j /\y.\

K/ zo7:7ro7c

Luc.

La reine Berenice, en Lhonneur do qui a etc graven la <ledicace. est la

tille de Ptobhnee X Soter II qui a regne de 1 16 ii 81 av. J.-Ch. Elle a regm*

d'abijrd avec son oncle et epoux Ptolemee XI Alexandre 1"^’ au moins de{)uis

I'annee 101, puis avec son pere de 88 a 81, puis seule pendant six inois. enfin

dix-neuf jours avec Ptolemee Xll Alexandre II . C*est It Chypre qu'elle a pas^e

la plus grande partie de son regne

(le reiinir dans un supplement les Inscrip-

tions de la Syrie publiees depuis 18T0 dans

diUerents recueils, et de corrigiT, lor^qa’i! y

avail lieu, d'apres les nouvelles publications,

les textes etablis par Waddington ». II n a pas

<lonae suite a ee projet et s'est contente do

faire paraitrc en 18bt), dans la Revue archeo-

loilique, le precieux Imlec aphahtHique et

aunlYtupie des ln'icriptions ijrecques et lu tines

(le lu Syrie publiees pur W addinijfou

.

M. R. Brunnow et le P. Mouterde annouc*‘nt

la publication, dans le tome XI de la Bibiio-

thlujue arrfieoluqiqiie et historuiue, du Corpus

des inseripfions grecqnes et lutines de la Syrie.

(^} Xous avons un autre exemple de pareil

d(}placcment, Le n'^ lIOo des Insrripfiones

graecae ad res romanns perilnentes. III, 1005, a

ete ain.'^i apporte d’Ab‘xandrie d Tyr.

Sur Berenice; IIL voirSr:\MOLU uj: Ricci,

Revue urchtbjJogupie

,

1903, II, p. 50 et suiv.

L inscription de Chypre est cilee a la page 55

et ban tear se borne a dire (jue Loii ue saurait

eu preciser la date.
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E'iiisoription a ete publieo. depuis Waddington. par .M. L. Struck. Die

Dijnustie der Ptrdenuier, 1897, p. 2G4. ri“ 139; W. Dittcnbcrgcr. Diiciitis yraeri

iit!^rrii'ttones sdertae. I, 1903. n'‘ 174 et Seymour de Rica i. ott. cih\

-

1 .

Chypre? — Inscription I'uncrairo.

Trouvc au mcnic endroit que le n" 1. Miisec de Rocrouth. Copie. pliutu-

gMiqilue.

I’('tite st(d(' runcraire quadrangulaire, couronnce par uii la.rgc bandeau en

saillie.

’y. Ar:o-

Lo noni (]o foiuino ^lui o>l au^si rare que eehii d A::c//oAioc est

rn‘qaent. iii* fournit aueun r(‘n>(‘iurieincnt sar la proTCiiaiiee exacte de la

}derre. II a ate porte a re[iO([ue rumaiue par deux Mile>iiaines enterrees a

Alhenes {lascriyUoncs [jraerdc. !!I, 2Gd2~2t303).
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.V

Sidon. — Paiuikeia dans In tninpp? (rEsrlunoiui.

(( A cdn acqnis il y a deu>: ans deja par nutre Mnsee. An dire du marcliand,

proviendrait do HeUiRe pres Saida, toul pres de Rustan-eeli-ldieikli oil se

dressent les ruino'^ dii temple d’Echmoun ^ (\ irulleaud, letln^ du 30 nu-

vembre 1023). .Mu>ee de Be}routh. Estanipaye. la* rra^anent (‘st brisd de tons

les cotes. Haut. max. : 0 m. 17. Larj^'. max. : I) in. 12. i.rltn^N d,^ o m, ooT a

0 m. OOS, Gravure soignee.

\ oir Id. L\l II 3 ^
.

iXous puiivoii'^ aflirnier (pi(‘ 1(‘ luareliaud a dil vrai id qur b‘ IVagimuit [iro-

vient bi(Mi de> ruim‘^ du tum[d(‘ d Escbmoun. c’(‘st-a-diri‘ Av l A^kliqiirinu de

Sidon : li‘ iiom d(‘ >e lit em milim' a la 1. A. Rien niieux, >i nous

nous tronqion.^ pas, il y (*st (pie^tiou de travuux fails dans rimeiMido inemedu

tein[)b‘ et nou> (nous la uiu^ [U'lUiVi' nouvidle di‘ rinilmmre gna-que a Sidon,

de 1 etlort tail [lar las Gracs pi^ur lialli‘i)is<‘r la aulla <1 Esaluuoiin '

. AOus

lisons :

£

[/aSrjo]-jG£L' £

[/.y.^jf.]oyyjr, ?£ i

O. r, \\y:jyv.iiy.

£ t y.*jT,^^'Sjy:j'

I
y:j^,y. 'Ty. Vj

iii'j. \(ic. 1 oOro vJv

[r.z^^\L-:iy/.-:y. R/<‘. ToCto [o£

10. I z'j/.yTy.'77:y.[7

£:< £ KzVjVj

yrjf>'j V7rj

; £caG'j[v:v

—
y. .

IT).

0 La pholograehi.\ faito -^ur Ir v(t^o (l*‘ o, Voir ilrja Uk>v'>, Mi;,,ion dr pfuhiiri,

,

re^lampage, na pas t'ti' retouriire ri le ISiiL p.

(lait etre lu de droid* a gaii(*he.



SVIilA,

I'li
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L'etablissemerit du texte donae lieu aux observations suivantes :

L. 1 : trace absolument indistincte d une leltro au-dessus de I’s de la

ligne 2.

L. 4 : apres re, on distingue unc barre droite qui peut faire partie d'un r,.

Le verbe [y.a^top]-jSeii a la ligne 3, \y.xii]opL^r, a la ligne 4, peut etre tenu pour

certain. II s’emploie pour la fondation d’un sanctuaire, d une statue divine,

d'un culte en un mot. Les inscriptions nous on I'ournissent de nombreux

exeinples et nous citerons seulenient une listo d Halicarnasse, du i" siecle

av. J.-Ch. : hpeic toO TloGeto^Lvoe rw /'a5iOC’j5Evro^ ruiv rviv dr.w.ix'j ev.

dyor/itirwj •*’. On trouvera dans le Cataloyus astrologoruin graecorum public par

M. Fr. Cumont, au tome YIII, un fragment de Julien de Laodicee intitule : -epl

^ewj xaSi^piiaeriyi. II commence par ces mots : lop-jGsii ok Sewv ycAa^u>Gocj... Suit I’in-

dication des signes celestes sous lesquels il faut etablir le culte de telle ou

telle divinite. Ainsi que Font prouve M.M. Cumont et Stroobant Julien n’est

pas anterieur au vi'^ siecle de notre ere, mais il n'en emploic pas moins les

termes consacres par une longue tradition, et son origine meme — il etait de

Laodicee — ajoute a I’interet de son temoignage.

L. 5 ; de X r, restitue avant le nom de Panakeia, il ne reste qu’un fragment

de la premiere barre droite.

L. 0 : la restitution est incertaine ; on peut hesiter entre [o]i ou [r[£

'/ a.iJ.~p\j'joc'jr\eq, OU e'/.xij.7:p'j'jx'j r... OU meme e'/ccy-piivayr['j].

L. 8 : blanc do pres do deux lettres entre ige-j et ro-jro uA.

L. !• : memo blanc entre [T:ep]cecx}.;y et rovro [oe.

L. to : avant rj on distingue une barre droite qui peut representer un iota.

xa]i. Les mots suivants sont embarrassants. On pense aussitot a un adjectif

compose de rj et du verbe zara^'Trao), lorme comme rjxaiTaVxrjoc, vjy-xrxGraroi, mais

nous ignorons de quel travail il s’agit. A la ligne precedente il est ([uestion de

la construction d’une enceinte (-nepdex/ ey)

,

a la ligne suivante de Lextension

{i'reivev pour i'(i)reiyev) de I'enceinte sacree. S'agit-il, a la ligne 10. des mate-

riaux ayant servi a la construction du mur d 'enceinte ?

(*) Cu. Michel, Recueil d' inscriptions acheve par M. Fr. Cumont.

(jrecques, 877. (0 de iAcademic de Bel(,ique^ 1903,

(2) VIII, 4
,

19-22, p. 252-233. Le volume, p. 572 suiv.

prepare par le regret 16 P. Boudreaux, a ete

Syria. — V. 41



322 SYRIA

L. 12 : La cuupure clr.s mots ost iiicertaine.

Do la ligno 13, il no reste quo la paz'tie superieurc d un E ou d'un X.

Si iiiulilo i[ue suit oe muiiu IVaginont. on on pout liror quohjuos indications

qu’il no I’aul pas laissox' ]toidrc. 11 so reconmiando do son anciennotd d'abord :

;i on jugci’ par los caractcros — lo theta notaiunicnt. 1 alpha ot 1 omega, —
[>uis par la rognlarito do la gravure, il est certaiinnnont I'nn do.s phis ancioiis

parmi !(' toxtes syi-ions ijin' nous a adresses M. A irolloaud ot on pent h' dater

du ir’ 'iei 1(‘ avant notre ere. 11 so roconiniando surtont do son urigine : il

provient de rAsklepieion do Sidon. Lo nom do la deesso PanaKeia nous a

fourni la {irouve de rexaetitudo du ronsoignomont donne par lo niarchand.

Le nom do Panakoia so trouvo asso/. voisin du verlzo [xx5i]oyL5/; ?£... ot. hion

quo noil' ignorions la longuour dos lignos, no sommos-nous pas autorises a

suppose!- i|u il ost fait allusion a la fondatiun du culto do la tillo d'Asklepios :

7£ >: [Gv^ar/TG tgj Gsg-G] Lne shitiio do Id dooS'-o aurait tdd rlovao

dans Tonoointe du toinpli.^ d Kscliinoun-Aj^lvlopioh

D autres travaux d'oinbollissonient et d'agrandissoiiiont soiit montioiinbs

plus loin ot lo vorbo qui los dosigno ost a la troisibrao poisoime du ^?inguli(u‘ de

raorist(‘ ; 9 [::*G]tscGi/sv, 11 £;(i)rct>rG, 13 = « il a clos d'unu onceinlo

il a oloiidu (ronoointo) « il a apj»rot’uiidi » uu lac ou lo lit d'un IIouno,

du GVahr-td-Aoulo pout-otro Ln iiionio aorislo au bingulior so lit a la

ligno 8... t7£>.

(/; Siir It" enUo (Ic Paiiakpia, voir Tartit'lt"

de M. El). Thrvmcr dans AV. II. Rosciira,

Ansfnkrhchcs Lexifeon tier yriecfiisrJien untl

rumischen Mylfujloyie, HI, I, lS!jT-l!)0:2,

p. 148:^-1491.

Sur ridoiitification d’Eschmoun-Xtloni'^

avec .Aslvlepios, voir E. B\dklo.n, (d)inptes

rendiLS de VAcndemie des Insrriptions et

lielles-Leitres, 190 i, p. Cf. Baldissi>,

Adonis nnd K^niiin, 19 11, p. '219 suiv., ou

Irouve citee une dpdicace grt'ctiue a Asklopius

decouverte par Th. Alacridy-bey dans le tem-

ple d'Eschmouii a Sidon {Milleiliuujen der

vorderasiatUrfien Gesellsrhaft, 1904, o, p. 38

et pi. IX;. La dedicace est tres posterieure a

iiotre II" 3.

(') Snr r**mpIaeeraont exact du hunpit', qui

etait hor> du perimetre do la ville anliqut*,

voir Clkrmoa r-UAANEAL, Itecneil d'arcktnj-

bxjie orientate, V, 1903, p. ±1\, L’article <lc

Clerrnont-tianrn'au e^st po'sterieur aux fouillt*.s

de 111 . Alacridy-Ijey et de Hugo AViiikler en

1901 et 1903. On troll vera dan:> ie Repertoire

d'epiijraptde seinitiqne, II, 1!)07-1914, aux
ic 763 et 706, une bihliograiiliie complete des

tra\aiJX parus sur le temple d Eschmouu.
Bans sa stM‘oiDl(‘ mission arcbeologiquc a Si-

don, en 19“20, Al. G. Conteiiau a fait quelques

sundages au temple : Syria, V, 19-24, p. 9 et

10 on il est question de reiictunte.
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Qu'cTait (lone Tinscription qiii laRato tons cos travanx ? VraisoinMablemerit

line inscription liunorifiqiie (Jestinee a commi^nioror los lil)(T‘alit('‘S il'un puissant

personnage. Nous doutons en effetquTI faille s arn'der a V'ld^e d une chronique

grecque du temple d*Eschmoim-Askl(^pios. Les Sidoniens out voulu plus sim-

plement temoigiier leur reconnaissance a un grand Rienfaiteur, un roi peut-

(itre, un Seleucido proliableincnt.

En somme ce petit fragment du Miisim de Beyrouth est precieux. Lo voya-

gear Pausanias a rapporte, dans sa description de rAcliaVe, uno coinersation

qu'il cut avec uii Sidonien dans le sanctuaire d'Asklepios a Aigion . L(‘

Sidonien tenait pour Toriginalite de son dieu qudl s'eifoirait de di-.tinguer de

PAsklepios des Grecs. Mais, plusieui> >i{'‘cles avail t cot entndieii, Grecs

avaient coinmencij ei tirer Eschinoun a eux : le petit marhri* du Mus(m^ de Bey-

routh nous montre comment ils agrandi^aiimf (d teniph' et la familledu

dieu de Sidon.

N * i .

Sidon. — B(alicace en riionneur d'Apollojilianes.

Estarnpe'^e on 1920 par le docteur Cuntmiau dans les jardins de Saida »

et publiee par lui dans Sj/ria. IV, 1923, p. 281. Nous reproduisons ici une

excellente copie due a M. Virolleaud. Lettres : AEQ.

()

Arroy / fjzy.vry A -o/ [/ . .

.

70 [O] NtV/jjvo7 rojv,..

v.yl Tf;j 3 £;[:>:y//:vov

, ) . y.yl i'/o 7//:7^07 [^. .

.

Complete (ui haut, a gauclie et vraisemblaldement dans le has. la pierre

est brisee a droite, oii il ne manque — semble-t-il — ({ue quelques lettres;

car la ligm^ 4 sc compb'de aisement et il faiit soubmient ajoiiter un adverbe,

izLTcu-ffK par (^xemple, a la ligne 3.

D(?dicace en rhonneur d*Apoltoplian(>s, tils d Apoll— petit-tils de

Nikon A la ligne 3, apres 7';jv. le docteur Contenau lisait un a quo n‘a plus

(q VII, -23, 7,

(2) Le uom d' A^oXXo^avr,: s’cst deja ren-

contre a Sidon : L. .TiLADnax, Melanges de la

Vaculte orientalc, II, 1907, p. 303, n" 6.
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vii M. Virolleaud, ct nous proposons de lire: 11 serait d abord

rappele que le pere et grand-pero d’Apolloplianes ont renipli les plus hautes

fonctions municipales. Los services rendus par ses ancetres sont le premier

litre d’ApolIophant\s. On comprend mieux alors le qui suit : « et lui-iiieni'^

a ete en charge pendant le second semestre Nous ignorons le litre de ^x'jyr,

deux fois mentionnee : c'etait vraisernhlablement la magistrature eponyine

Cf. len^ 7.

.V :l

Region du Hauran. — Le centurion L. Obulnius et le roi Agrippa 11.

Musee de Souveida (Etat du Djebel Druze). — Fragment d'une pla(}ue rec-

tangulaire^ brisee en haul et en has : Haul. : 0 m. <)2
;
larg. : 0 m. 70 ;

epaiss.

:

0 m. 26. Copie et estampage de M. Yirolleaud.

La pierre portait deux inscriptions de date differente, De la premiere i A),

dont les caracteres sont plus grands (de 0 m. 032 a 0 m. 04) et la gravure

plus reguliere, il ne reste plus aujourd'hui que la fin, c’est-a-dire sept lignes

dont les deux dernieres ont ete martelees et elfaCLU3s. De la seconde (B) nous

n avons que le debut, quatre lignes. Nous lisons :

SI ^AiXO.

AvyO'J(7T'/:c r.y.'j'ry/j/rjy-

5. L
Deur lii/nes

' r;/.
'

'yjy.'ji/ u.i-

yx/^j'j yixo/.o'j L/jyiO’j Ayo[j:~

y.’urArt'j L'j-

7c[cJovj yal ^bt//jOw.yAO'j r[o'j

[r/ (ix.'jui'jj; /rL]

La lecture ne prt^ente do difticultes ({u’a la ligfie 1. ou il ne reste (|ue les

{\) Cf. les inscriptions citees par David

M. Robinson, dans les Anatoliin Studies pre-

sented to Sir William Mitchell Ramsay,

p. 351, et les monnaies (rHydisos etudices par

G. F. Hill, ibid., p, 210-211.



INSCRIPTIONS GRECQUES DE SYRIE 3-25

traces inferioures de quolques lottrcs. Encore I’exanien de la pierre per-

mettra-t-il de les mieux distingiier. Le sigma an commencement est certain.

A la fin nous lirions 5a:c/c) : la lettre qui precede Talplia est soit un delta, soit

un sigma, mais non un pi : crr[pa7'j]-£0zoyo[v] est possible.

L. 9: la derniere lettre copiee par M. Virolleaud est un r qu’il faul com-

pleter en r[o-3]. Cf. Waddington, n“ 23fio (Seeia) = Dittenberger. OrieiHis

graeci iii'icriplioiies sehrlae, t903, n° 419, 1. 2 ; et Waddington n“ 2 .j.j 3 (Helbon)

== Inscr. gr. ad res roiii. pert., Ill, n“ 109U.

M. Virolleaud ne nous a transmis aucun renseigneinont sur la provenanci^

exacte ilc cc texte intoressaiit : on lui a dit soulenjent qu'il provenait des envi-

rons de Souvoida. Le Mnseo dans lequel il est entre — sans doute en inein<‘

temps que notre iv' G — est dans LLtat du Djebel Druze, en pleine region tin

Hauran. Nous noterons aussitot (jue notre n° 6 provient, a n'en pas doutei\ du

Hauran : Waddington, qui l a ])ablie le premier, Lavait copie a Deir os

Smeidj, et en IGOl) rAmericaiii Magic le retrouvait et le co[)iait a il-Meraleh,

au nord de Kanavat et de Souveida. 11 est intiniment probabb* que n^ u, qui

est dc dimensions plus considerables, a lui aussi pen voyage et qu’il provient

egalement du Hauran. on nous aliens retrouver le centurion Obulnius.

A. — La gems Obulnia est parmi les plus obscures et elle est pen

representee dans les recueils epigraplii([ues, Pourtant en IbOb le professeur

Enno Littmann commuiii([uait au regrette Clermont-Ganneau un fragment

d’autel quadrangulaire decouvert par la Mission americaine dans le Hauran,

a Si‘ (Seeia), dans Pavant-cour du temple de Diishara. De rinscription gravee

sur Lautel il ne restait, sur deux faces contigues, que les lettres suivantes,

publiees par Clermont-Ganneau dans la Herne arclv'ologique. I90o, L P-

nM3

:

y.'jpt

OCOUA V/.X7VJ7

•JIO ’JZlO'n A'J

Littmann re.stitnait ; a gauche xjoi[o,-] ’Oow).vtoL] et a droite kxro-jr[xy/r,;]

.

que Clermont-Ganneau completait aussitot en f/.aTovT[st'o/>;c] 7-/0 /;;

Mais quebpies annees plu.s tarJ, en 1916, dans la publication definitive de

la Mission americaine (Publications of the Princeton Unicersitg. Archaeological Erpe-
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ditiim to St/ria. Division III, Greek and Latin In'icnptlons, Section A, Part G,

n"" TOO. p. 30oY Littuiann. desaronant Oboiilnios. proj)0>ait une tout autre res-

titution :

Ad ?] yejpt[^j)

0 ;5ov/

uziyr; A*j['^‘0‘Lcr7rr

AOiis uNuris la mi iiouvel exeinple do scrandae carae j^n'itant une premiere

interpretation. II nous faut revenir an centurion (M)ulniu> et, nous fondant

snr 1 inscription du Mus(‘e de S'onveida, lire i Aod/.io^ Oco-.;/vioc eyuroyzxcyr.z rjTAprz

Pour la premiere liuniu nous la laiss('r()ns de cote. La restitution

Ad yzjpi'si est acceptable, puisque Tan tel drt^sse par b^ (amturion se dressait dans

l avant-coar dii temple mais on pent [)enser aussi quo Lofficier remain a

voulu honorer son empereur en meme temps ([u’un dieu eti*anjji;er, et sa dedicai’e

commencait peut-etre par les mots [drso G'^ivryJocz] /vetto-j avroxoarococ xr/.]. Mais

I'autel est trop mutile pour (juo nous sacliions tie comt)ien de place nous di'-

posons.

\'oila done le centurion L. Obuliuus do passage dans le Hauran. Nous

allons voir (ju il y est en realite cauipe ct a[iprendre (jindles occupations 1 v

retienuent. L’inscription du Musee de Suuvekla dit nett('inent : « i\Ioi.

L. Obuluius. centurion de la coliorte Auguste, j'ai suivi et surveille les tiai-

vaux en I'annee... » Suit un(' date (jue unus etudierons plus loin. Nuns igno-

rons de qinds travaux il s'agit : travaux publics, a coup sur. puis(}u'ils sont

surveilles i)ar un officier romain. mais dont il etait sans doute (luestion dans

la partie perdue de I'inscription. Que manque-t-il en etl'et avant le nom de

L. Obulnius ? D’abord le nom de rempereur precede peut-etre de la lormide

•j-iy 'j'jirr.piz;..., puis un verbe passif on ir, -/huox, s’il s'agit d'lin

pont ). irrfTTXTo-jvro^ ou ou -.wj'ax et les n(.)m et litre du chef. |K‘ut-elre

wnjiimfectmcustrovHni

,

sous lequel etait place Obulnius. Cost en tout ca.-, celui-ri

qui a fait graver I'inscription puisqu'il >'y noinme a la premiere [»orsonne.

y Cf. unp (iedicacp /j:™. dpcouverte a sp/., n" 4'2(i = lnsrr. <jr. ad res rom. perl.,

Sann(’m(?in dans le Hauran et contemporainc III. iv' 11-27.

d’Agrippa 11: Di rxKNBEKGtK, Ur. (jr. ini>cr.
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Pendant son sejour dans la region, il a vEite le sanctuaire de Dushara, a

Seeia, ot il y a elevi* un autel.

Se fondant sur les caracteres. ne)tainnient siir le X. d».' la dedicaee de I'aii-

tcl, Littinann I'altribue an n'' siecle de noire ere L'inseription noiiV(dle

Ini Jonne raison, mais nous pormet d elre plus precis. On y lit on ell'et a

lalignedunc double date. Do cotte date il reste anjourd'liui : P lesigne. l qui

correspond au mot j'rvj: et s'est deja rencontre en S\rie sur des inscriptions et

des monnaies cont('inporaines d'Agrippa II 2“ deu\ noinbrt's separes par

rarticle 70 -j, Onattendrait y.xl apres Particle, mais la conjonction niamjue. Les

deux lignes (pii .suivent out etc inarttdi'es et sont entiercineid illisildes: nous

pouvons tout('fois aftiriner (jn'on y lisait le noin d'Agrippa 11:

En clTid c’est a Agrippa 11 ipie .se rapportent les deux scales doubles dates

ipie nous piiissions rapprocher des nbtres. Ces deux doubles dates sont gra-

vees : Pune sur une monnaie de A’eronias (^Pancienne t;esar(''e de Phili[)pe. Pan-

cienne Panias), ou on lit k'-vj; y.i ro-3 xai t' 'P Pautre sur une inscription de

Sannemein, dans b' llauran. qui debute par les mots iVov; /.yt /S' Zy.':u.ih)z

'Ayoi-r.y.yj'A'j-j^'"

.

Le r.q)proclieinent justitie pleineinonl la restitution proposee

jiour les deiix lignes niarteb'cs. Entre les deux doubles dates de Aeronias et

de Sannenn'in Pecarl est de cim| ans. 11 en cst de meine dans l’inseription de

Souveida. Au nombi’c 2t correspond en etlct le noinbi'c Ki. Seulement le chitlre

ti presenle ici une forme rare, ([ui nous est pourlant muinue par plusieurs

inscriptions ePAtbenes, de Saloni(pie. de Snurne, d’Attaleia en Painplnlie

(/j P. 360 lie Touvrage cite plus haul

(Princeton Vnivcrsity, Greek <ind Latin lnsr}'lp-

tions),

\^) Par ox(‘mi)itL ilaiis uiie clodicaro do

Siir : DiTTEAur UL.ER, <>[>. eil.y 4“25 — Inscr,

(jr. iid res roni, pevL, III, n' Il-ii. Gf. la iiioii-

iiaie (latoe de la 1 P an iiee d’Agrippa td coii-

teiiiporaiae do Titus, piibliee dans la Siiniis-

matische Zeitsctirifl do VieuiKE 111, 1871, p. 89

= G. ^\\.iUoyALi>, Gain ton ue of (j reek cot fis in

the Ifnnterinn collecUoir HI, 1905, p. -291, o.

Th. MoMMbFN daiib la Xiunisniafische

Zeitsclirift de Vieniup 111, 1871, p. 451.

P) Insrr, (jr. ad res roni. pert,j 111, 1127.

rj Atlieiies : lnsa\ (jr. III, 1, iP 405. —

Saloniqiu', P. 1. G., n'’ 1971. — Sinynie,

ibid., n'^ 32l>8. — Attaleia : G. IIirsc.iifkld,

dans' lt‘b Perlifu-r MonaUherithlen 1875, [t. 710

1= l!ernit‘i>. X, I87l>, [). 192-202 di. Kaiueli.

1 *0 iir dre>si’r <‘etle lisle nous avons troiive

plus de sceours tlaiis le Trnite d' epiijrapkie

ijrectpie de S^iomon Kkin^cu 1885, p. 222)

ijue dans le^ ouvrage^ plus recent^ dc J. M^oi-

MA G)e Grnei‘oriun nolis nnmernlibiis, 1886,

p. 41, ou il faut (‘orriger Gig. 11, 197 en 1971)

ou de XV. Lakfeld (finndbncli d’lAvan von

Muller, Griecbische Epigniphik'^, I892,p.548j.

Malheu^ell^elnent ces chiffres rares, ces epi-

semes sont reprodiiits assoz inexactement

dans les recueils, et il n’est pas toujours aise
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En somme c’est en 1‘annee 21/16 d’Agrippa II que L. Obulnius a sui voilli'

les travaux relates dans I'inscription de Souvei'da et visite le temple de

Dusliara. A quelle annee de I'ere chretienne correspond I’annee regnale

21/10 d'Agrippa II. On sail combien est complique le probleme de la chrono-

logie d'Agrippa II, et cela parce qu’inscriptions et monnaies nous font con-

naitre au moins deux eres qui sont employees, tantotl’une ou Eautre, tantot

I’une et I’autre concurremment. Cc probleme a ete aborde par les plus

savants des numismates et des historiens, Eckhel, Th. Mommsen, G. Macdo-

nald et nous leur devons de precieuses indications, de vifs traits de

lumiere, mais non la solution complete de toutes les diflicultes. Pour nous en

tenir aux doubles dates, deux monnaies etudiees par Mommsen en 1871 nous

I'ournissent une base solide: I’une, frappee sous Neron et dejii citee plus haut

izzov: cxi' ro-j zai c
;
I'autre, frappee sous Domitien, ou I’annee 20 d’Agrippa 11

correspond au Xlb consulat de I’empereur, c’est-ii-dire a I’annee 80 do I'ere

chretienne. La monnaie frappee sous Domitien nous fait done connaitre un(^

ere d'Agrippa dont la premiere annee est 01 de I'ere chretienne. Dans la mon-

naie frappee sous Neron, cette ere ne pent etre que celle qui est nominee en

second lieu: I’annee 6 d’une ere commengant en 01 correspond en etfet a

I’annee 60 de I'ere chretienne et tombe dans le regno de Neron. L’annee 11

de cette meme ere correspondrait a I'annee 7 1 de I’ere chretienne et

ne tomberait plus dans le regne de Neron. L'ere commenyant en 01 est

generalement appelee la seconde ere d’Agrippa 11 ; I’autre, qui commence

cin(j ans plus tot, soit en .30, est appelee la premiere. Done rannee 21 10

de I'inscription de Souvei'da correspond a I'annee 7(i de I'ere chretienru'.

plus haut de la Xuniismatisrhr Zeitschrifl de

Vienne. — G. M\cdon\ld, op. lor. cit. Bau-

CL\Y V. Head, dans la deuxieme edition de

son IlUtoria nnnioruni, 1911, p. ^09, n’a paa

etudie specialemcnt la question et s’en rap-

porte aux conclusions de Macdonald. L article

de Rosen B CKO, dans Paul\-Wisso\va, R. E.,

XIX, 1917, p. 146-150 (M. lulius Agrippa) est

embarrasse et confus. Souhaitons que le nou-

veau ppofesseur de numismatique ancienne au
College de France aborde quelque jour le pro-

bleme : il le resoudra.

den obtenir estampage ou photographie.

L inscription de Suiyrne est conservee Ti

Oxford, mais elle a ete tellement endommagee

que restampage de la 1. 6 ou se lisait le nom-

bre 46 ne donne absolument rien. Voici,

d’apres un caique pris sur Festampage, les

deux chiffres de notre ligne 5 :

/I
(*; Eckhel, Doctrina nwnonun veteruni^

111, 1794, p. 494. — Th. Mommsen, art. cite
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C’est en 76 apres Jesus-Christ que L. Obulnius a sejournd dans le Hauran.

La (7-dcx Xiiy'jia-r,, a laquelle appartenait Obulnius. ne pouvait figurer dans

la lisle des cohortes Augustae dressee en 1901 par Cichorius mais on v

trouve : 1 “ la c-eLox Avyo-j^r/: mentionnde dans une inscription contcmporaine

d’Agrippa 11. qui a ete copice par Waddington en Balance, a cl-Ilit (rancienno

Eitlia) 2“ la coh. Aug. /, nommee dans une inscription latino de Bcvroutli,

du temps d'Augusto L’officier qui I'avait commandee coiume i'zxo/y,:,

Q. Aemilius Secundus. dtait sous les ordres de P. Sulpicius Quiriniiis. gouver-

neur de la Syrie. Cichorius est tente d'admettre que la cohorte nommee dans

les deux inscriptions de Beyrouth et d'Eitha est la meme. et la supposition n’a

rien d’invraisemblable. 11 est possible aussi que les deux inscriptions de Si' et

du Musee de Souvcida so rapportoiit a co meme corps. .Mais il faut ecarler

Phypothese plus seduisanto de Waddington. qui identifiail la cohorte nominee

dans I'inscription d’Eitha avec la a-slox 'E.izy.nr'r, des Actes des Ajiotres (27.1). On

sail que le centurion Julius, qui fut charge vers Pan 60 dc conduire Papotre

Paul a Rome, appartenait a cette derniere cohorte, mais c’est a Cesaree de

Palestine que Julius embarqua ses prisonniers, et, comine Pa fait remarquer

Littmann, les cohortes Augustae sont assez nombreuses pour qu'il en ait existe

une on Syrie et une autre en Palestine, probablemerit a Cesaree Dc toute

fayon, les inscriptions de Si' et de Souve'ida nous fournissent de precieux ren-

seignements sur Pactivite d’une cohorte au r ’' siecle do notre ere et, ii ce litre

encore, ellos sont les bienvenues.

B. — Le second texte, grave sur la plaque du Musee de Souvcida imme-

diatement apres les deux lignes ell'acees, date de Pannee 28 d'Agrippa 11 :

ontcndons Pannee 28 de la secondo ere qui e^t deveuue predominante et qui

est seule employee ici, c'est-ii-dire Pannee 88 apres J.-Ch. i-'b Les quatre

(‘) Dans Paul\-Wisso\v\, Real-Encyclopd-

die, s. V. Cohors, IV, 1901, p.

AVaddington, n® = Dittendergek,

Or. gr. inscr. seL, n® = Inscr, gr. ad res

roni. pert.y 111, 1136.

(3) Corp. Inscr. Latin.
^ 111, Supplem.

6b87 = Pais, Suppl. Ital., n® 475. L’iii-

scription a ete retrouvee a Voiiise, mais on

odmet qu'elle provient de Beyrouth,

Stria. — V.

(^) Littmann, ad Division III, Section A,

Part 6, 11 ° 760, p. 366.

(') Nous avons (lit (jue la gravure du levle

B etait moins soignee. Colons aussi que les

deux chi fires de la 1. 6 (H K; sont sensible-

meat plus hauls que les autres let Ires.

On possede une nionnaie de Pannee 29

d’Agripjia ' Xiimismatiscbe Zeilschrifi de

Vienne, 111, p. 89) : £T6j(;' xO' ’Ayp{7::;a. A

42
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lisnes consorveos sont remplies par les litres, bion connus, du roi. On pent

supposor quo, dans la suite. I'inscription relatait les travaux ropris on terini-

nes sur I'ordre d'Agrippa. Douze ans apres Obulnius. il avail ete necessaire de

reparer on de completer I'leuvre entreprise sous la surveillance du centurion.

La region du Ilauran avail a souffrir des incursions des nomades, auxquelles

fait sans douti' allusion I'edit d'Agrippa copie a Kanavat par Graham et plus

tard par Waddington. entln par Prentice ce sont ces travaux de refection

qui ont motive le second texte.

11 n’e-^t pas douteux que c'est an moment ou fut grave le texte B que furent

etfacees le? deux derniere? lignes du texte A. La chancellerie royale avail non

seulement renonce a la double date, qui man(jue en etfet dans I'intitule de

I'anneo mais elle avait definitivement adopte la deuxieme ere, ainsi (iut‘

nous le moidrent deux monnaies fra{)pees sous Domitien (d deja citees : Pune

d(' I’anmu^ '26, Lautn' de I'anneo 2b, c’est-a-dir(‘ des annees 80 et 80 de Pere

elua'dienne. 11 >e peut aussi que les litres du roi graves a la tin de I'inscription

d'Obulniiis aient ete juges inexacts ou incomplets; 1(‘S fonctionnaires royaux.

(jui dirigent les travaux. les font marteler et disparaitre. L'intitule nouveau

(jn'lls ont redige est le plus complet et le plus long (pie nous i)oss(klions. Gii

deux lignes et demie avaient sufli plus haul, en void quaire enti(''res et menu'

bion plus, car la restitution propos(''c plus haut : ro-j
|

ix. 'Ezvi'/rd; ur/do-j Xyot-T.y.

<I>(/oxj:t73!oo; Ivj7;co1- v.m en d('vait bien prendia' quatre autres. Aous

avons la. dans toute son ampleur, I’inscription oflicielle qui faisait did'aut au

texte preca'dent.

A" 6.

Region du Hauran. — Fete des Yomxvo!'.

Au .A1us(M‘ de Souveida. — Ilaut. : 0 m. 28 ; lai'g. : 0 m. .’i 4 ;
('[laiss. : 0 m. 37

Lettros en relief. P.opie de M. ^ irolleaud.

Tavers Aou'Tia/o: Domitien a regiie de

81 a 96. Nons avoiis cite plu> haut une moti-

naie de 1 aiiiiee “26. cuutemporaine egaleinent

de Domilh'ii, td que G. Macoonvld ^ oav , die ,

p. 291, u*’ o) altribue a rannee 74 de I'ere

chretieuue.

Waddiagto, 2329 = DiTTENBEUGrri,

Or. (jr. inser. scl., ii® 42 i ^ Inscr. gr. ad res

ram. pert. Ill, n'^ 1223. = W. K. Prentice,

Greek and Latin Inscriptions, 1908, n® 404,

p. 31o.

La double date reparait dans une in-

scription deja citee de raiineo 92 ap. J.-C.

(ann6e3 1/32 1

,
mais c’cst une inscription privee.
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L’iascii[ition a ete copiae par Waddiaglou a Detr cs Sniaulj, dans la vallec

aii-dessous do Kanavat ot publico par lui sous lo n“ 2370; rovuo ot oopido do

nouveau a il-.Mof'alch par David Magio Jr on 1900 ot piublioe par lui on 1913

{Greek and Latin Inseriptnms. A, 3. n“ 703^').

H !007r, T'hy N-

C5toy:>oi>'>

Ty.L T0l> xVojOv .

A la ligne 3 les copies de MM. Yirulleaud et Magic porlciit. entre l yp^ilon

du mot Xujfj'j ct lo ehiirre. line baric iiiclincc quo .Alagic }n*ciid pour uii chitlVc.

11 lit done : lA ct iuh'rprtdc i(v^ A : fe 1 1 du inois fj/os, 11 pout >cia]dcr Mirprcnaiit

que Ic lapieidc ait eoniniis niic erreur sur un (dulVrc. c'cst-a-dirc Mir la date

mcuie de la tele, ct niieiix vaut adinettrc quo la barre iiiclincc sort sculemcnt a

separer le dit cliitlVc du nom du muis.

N" 7.

Banias- — Di'alicacc en l lionncur do PliilipjKis ct d'Antipatros.

a Marbrc blanc formant le linteau de la portc d'mi inoulin du Asabr fianias. »

Copic prise on deccinbre 11^23 par Ic doetcur Dcyrullc. inedeciu'clief dc TEtat

d(‘S Alaouites et correspoiulant du S(‘r\icc des antiquites. Kxccllcntc jdiotogra-

pliic due a robligcance du giuieral Xaulin. — Lettres hautes de 0 in. (^34 a

0 m. 030. La graiure cst scrrec et on trois endroits til. 1. 2, 4) il v a des

lettres liees.

« Cette inscription me parait etre cclte-la iiienie que \ an Bcrcheni a signalee

[Voijage en Sgric, 1, lOIi, p. 202), inais qu’il n‘a pas eu le temps de relever )>

( Virolleaud. lettre du 28 decembre 1023). Le voyage fait par Alax van Bercliem

et Edmond Fatio cemonte a I'annee t(S!)3: il a ele [uiblie en quatre fascicules

et deux tomes dans les Munoues de finsfitnt fi^fnecas tfarchGolojiie orienfale dn

Caire, tomes XXXA 11 et XXXVllL 1013-1013. On lit, a Lendroit cite par

M. Virolleaud : a A cinq minutes au'dessus du bourg. au burd du Xahr

Baniyas. que longe le chemin montaiit a el-Mar(pib, s’ele>e une niaison dont la

porte a pour linteau un l)loc antiipie. sculpte d une belb‘ inscription groeque. »

Voir PL LXI ir 7.
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L'inscription est complete et se lit sans difficulte.

Svj'/.r,c y.xl ~vj Or,u.vj

xjooixy'x: ~vj Ayrtzxrovj xxi ’AvTiTrarMv

roO ro'j zxrcic izoy:rJX[ji'jri'j y.yl tr.L^o'JZi^

zoir,'jyui'‘M yyl y'juvy^typyy^x'JTOc -TTL^YitMi Tcty.yg

5. yjrol r/. rwy lOi'cov ocA'jir.'iyv.

A la ligne 3 il y a un blanc d’une lettre apres aiiiToi' et un blanc de neuf

lettres entre hk et -r.-jx-j. En ce dernier endruit le lapicide a simplement passe

un defaut du marbre.

Dedicace assez gaucbeinent redigec par Pliilippos et son fils Antipatros et

gravee sur la base de deux statues qui leur avaient ete decernees par le Conscil

et le peuple de Cesaree Panias. Elle a surtout pour objet de rappeler ce double

lionneur et on meme temps les titres qui I'avaient motive, mais aussi de faire

savoir ({ue les deux statues avaient ete elevees aux frais des deux personnages

ainsi recompenses. L'accusatif ro-l- v-'/.. depend cn realite de x-j-'A b. rw idlw

x'jiarr.'jxv, iiiais avant cos cinq derniers mots les redacteurs ont insere un relatif

vj- qui embarrasse la construction et laisse en quelque sorte en Pair la phrase

principale. Le sens n’en est pas moins tres clair. On sait de reste que les

finances des petites — et aussi des grandes — cites anciennes ne repondaient

pas toujours a leur bonne volonte. Elies decernaient plus d'une fois statues,

bustes ou images sans etre en etat de les faire executer et se bornaient ii graver

le decret honorifique. Le titulaire se contentait souvent de la prose munici-

pale; s'il lui plaisait d'aller plus loin et de dresser son image, il le faisait a scs

frais. Pliilippos et Antipatros n’ont pas hesite <*'.

Les services rendus par le pore et le fils sont rappeles aux lignes 3 et 4,

mais la part du pere semble plus considerable puisqu'on ne cite que les fonc-

tions qu’il a remplies et ses largesses. 11 a ete pretre et gymnasiarque, deux

(^) Comrneut admettre par exemple que la

cite de Termessoa en Pisidic avail fait les frais

de toutes les statues elevees sur les bases

qu’on y a retrouvees en si grand nombre

( R. Heberdey, Gymnische iind undere Atjone in

Termessas Pisidiae, dans les Analolian Studies

cn i’honneur de Sir W, M. Ramsay, 1921^,

p. 195 suiv. r? N’est-il pas vraisemblable que

plus d’une fois la depense avait ete supportee

par les vainqueurs eiix-niemes et peut-etre

par les fondations dont M. Ileberdey a dresse

la longue liste (p. 198-199)? L’auteur n’a pas

aborde la question. Nous noterons que deux

des 58 inscriptions hoiiorifiques avaient etd

simplement gravees sur les murs d’un por-

tique et de la rue des Portiques (p. 196).
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charges que Ics fetes et les concours pouvaient rendre singulierement lourdes :

de fait, il a contribue par des dons volontaires (irrtoco-cic) a 1‘etdat des lines et

des autres En associant le fils an pere. le Conseil et le peuple flattent la

vanite de I’un et encoiiragent le zele de I'aiitre.

Pour la date, nous ne pompons I'indiquer que tres approximativement :

nous pensons qu’on ne pent guere descendre plus bas que le ii® siecle de notre

ere. Notre n“ 4 est sensiblement plus ancien. On notera qu’Antipatros porte.

selon I’usage, le nom do son grand-pere.

N- 8.

Syrie du Nord. — Lattaquieb ( Laodikeia).

Borne d'un jardin d'Adonis.

« Stele de calcairc grossier. trouvee dans les canaux de canalisation d'eau,

dans la partie sud-cst de la ville. Hauteur approximative : 0 m. 6.3. » Com-

muniquee le 20 octobre 1923 an Stu’vice des antiquites par le docteur Dei-

rolle a qui nous empruntons les renseigneinents ci-dessus. Copie. reproduite

ci-dessous, et estainpages du docteur Deyrolle. Communiquee a I'Academie

des Inscriptions dans la seance du 13 aoiit 1924.

La stele etl'inscriptionsont completes. Lettres liautes de 0 m. 04 a 0 m. 07.

ih Lo nom do Co'^aive Paiiias s'ajoule a la 'E-'oo-t;. Samnilang freiwill'njer Beitnige :n

des cites grecqiies ou ost atlosto Tasag** /eiien dev .Vo/ in Alhen, mit cineni Anhaiig '

des krz'.oo^jsi;. Voir la li>to drcssde dans uue Epidoseis in den ubrigen griechischen Stadien,

dissertation recentt* tie M. Adolph i: Klkn/i : Born, 11P23.
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L'in.scri[jlion o.st rcmarquable par le grand noinbre d‘al)rbviations qu’cdle

renferine. Do tons les mots qu’on y lit, ua seal cst bcrit en entior : le plus im-

portant, il est vrai, puisque c’est un nom de dieu; aux lignes 3-4. en elfet, il

faut lire 'AooWw,-, d‘.l(/oHb. Pen importe quo ce genitif Aowv-oj;, oil Ton attendrait

Aowvio&c, no so soil pas oncoro rencontre Nous avons la preuve materielle

en quclqae sui te de rexactitudo do notre lecture : les lottres vew--, (jui fornient

la ligne 4, no sont pas an merne alignemcnt quo les lignes 3 et 3; elles sont

legerenuad en retrait, olios tbnt, a n’en pas douter, partie dii mot qui com-

mence a la ligne 3. dii nom bVrb
|

v;ok-.

La lecture ANbioj,- entraine la restitution du mot qui piab-ede et dent on n'a

grave (pie les truis premiti'ros lettros : -/.r-. 11 faut lire y.r-Jvj) on yj-yw) ’AooWok.

da jai'dia (in di‘s jurdias d'Adonis. Entendons de vrais jardins. plant(‘s d arbre.--

fruitier-' et de !leiir>. et non ces minu>cules jardin-^ artilicii'l,-. connus dans

1 antiquit(‘ sous le nom do « jardins d’Adonis », (pn* Idn bdsait pousscr

hativemeiit dan-' mi plat do terre on un pot de lleur lors dei, lotos du diou

Nous veri'ons plus loin quo lo jardin de Laodikeia est un jardin do lapjiort.

11 do\iont plus facile maintenant do conpdi'ter la ligne 1 (pii no eompto quo

deux lettros rondos, largomont sbparf'os Eune de Lautro. Ni la tr('> exacte copio

du docteur Doyrollo, ni los ostanqiages ne portent trace d'uiie lottre interme-

diaire. Le mot (|u’on attend et qui no pout manipter est le mot iooc, home. Ainsi

nous lisons sur une stido attiipie du iv“ sb'cle av. rotroiivi'e a Atlu'mcs

en double oximqdairo :

'Oio; 'Mryj'jw y.r-o'-j). — Bonie ila jardin dcs Mnse<.

Admettons done quo la prombu'o lottre do notre ligne 1 cui'respond a cip;).

Do fait, la borne de Latta([uieh a exactoment la mfnuo forme (jue los bm nos kilo-

mbtriques dans nombre do nos ibiqjartomonts de France. Pour la seconde lottre.

On trouve de mrnie au lieu

d 'A-TTiooc dans uiie inM'riplion melrique

d'Alhenes, du on mi'' siecle de Tere chre-

tieniie : Inscr, G/\, 111, I, n° 17"i = Kaibel,

Epigrammoin graeca, 4.

1^1 Sur les « jardins d'Adonis » voir le

texte classique do TLAruN, Phedre 270 b. On

trouvera les autres texttbs cites par Dl'mmlku

dans les articles de la R. E. de Pauly-AVis-

souA, I, 1894, s. V. Adonia, Adonis. Ado-

niiun. A'ous ajuiiteroiis stnil'-ment un article

recent de Aldo Neppi Modo.na dans Bilychnis.

sept. 1923, p. 85-93 : / <( Giardini di Adone »

Ml linn iisanza degli Ehrei d'llalia.

inscr, Gr., II, 2, 1095-1096.
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olle roste inccrtaine. Los estampages doiit nous dis[»osons no nous son! sue ci)

point d'aucun socours ot M, Virolloaud nous a coniniuniqud au uiois d'aout IfOi

line copie plus rdcente qui porto un omega tres net. Attondons un nouvol

examen de la pierre (Voy. p. 341).

En tout cas. la ligne 4 aclieve de nous prouver quo nous ai ons affaire a une

borne. On rencontre souvont dos chiffros sur les bornos. par exeinplo sur In',

bornes inilliairos lo nombro dos inilles sur les bornos-liinit(‘s lo nonibro

dos [ii('ds. Ainsi sur une inscription du Ilauran publiee [lar la .Mission amt^ri-

caine

K-cy.'/:: Pzy.uwx
|

~:0.

Bif bunry de Bheiiimona 7 .0'30 pieJs

.

lei nous troiu'ons des coudees : = ->:/( cu- ir' = 8(1 coudin.'s. Entendons

que Ic jardin d’Adonis s'etendait le long de la route sur une longueur de

80 coudees. soil 120 pieds, soil plus de 36 metres. Le point de depart etait la

borne memo sur la(|uelle etait grave ce chiffre. Rien de plus ordinaire ([ue le

mesurag(^ par coudees. Nous voyons j)ar nombre d inscrij>tions I'unei'aires de

r.Vsie Olineiire (|uo Eon avail soin, quand on acbetait un terrain pour i coii-

struire une S(qudture. de faire transcrire Eacte de vente au bureau de^ titre'.

Sur Eacte de vmite on inscrivait tres exactement la superficie du terrain, et

plusieurs inscrii)tions rappellent cette utile precaution prise centre les voi^i^s

ou les nuLiveaux venus : on y lit, par exemplo, la I'ormule o -z/icruoc oiy. t/c

y~r,ns'jK oy'/.vjrM, « conformemen t au mesurage par coudee^ qui ressurt de 1 acti'

d ac({uisitiou »

.

Le jardin d .Vdonis, a Laodikeia, faisait partie du dumaine du dieu. et le

dieu en tirait prolit. Le pretre etait tenu de Eaftermer et les lovers gro^sis-

saient les revenus sacres. Dans une inscription, malheureusoment tres

mutilee. de 1 ile de Kos. il est parle dt.‘ « ceux qui out {)ris a bail les jardins

0) Voir R. Cagn vt, Coiirs d’epigraphie n° “26'2, p. 151. Cf. Ic ir' 88, p. 102 (/.xh'.ii

latine, 4® od., p. 272 -lyzy. 7, et le ii'' 216, p. 130 {-xj-.r,; -.1,:

(^> Greek and Latin Inscriptions, Sect. A, i~ryxz'r,: x'l-.'.-zxcvi i-o'/.xitj; di -.6 xy/vvi rir.'.'j

Part 2, 1010, p. 62-03. xa' 7, v.-.=i,x\zK Sur celte serie cl'inscriptions

0> L’inscriptioii citee provieut d llierapolis I'uuerairos, voir Bu. Ktar, Hermes, XLIll, 1008,

et a etc puliliee par VV. Jcuricii dans le p. .558 et \l. Sry.Mtr.H, Die griechisehen Grnl>-

Jnhrbuch des knis. dentschen archaeologis- inschriften Kleinasieiis. 1000, p 42.

chen liistituts, Erg.inzuiigsheft IV, 1898,
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SdcTcs et I (‘tclblissClUt^nl do bains », roc azu.i'j'jw.i'joz rog Uoog y.oci^oc yocl TO

;32j/av£dov En menae tomps quo los jarJins sacres on donnait done a bail im

idablissemont de bains qui y etait attonant ot qui appartonait au dieu on a la

ddosse. A Laodikeia, au jardin d'Adonis dtaient annexees des zxciepyxi)^ car

nous ne voyons pas d^autre mot a restituor a la ligne 2. X'entendons pas des

boutiques, mais, pour nous servir d'un mot moderne qui nous vient de

rOrient, des cafes ou Ton trouvait, a Tombre des arbres, la fraicheur, le

caline et quelques boissons: les vignes de Laodikeia etaient celtdires dans

Tantiquite Xous avons rappele j)lus liaut lo jardin des Muses d'Atlienes:

aujourd liLii encore, non loin de I’endroit ou a ete relrouvee Tune des deux

bornes atti([ues, sur la rive druite tie Ellissos, a Textremite dt? la ville, s ele-

veiit des qui sont tres frequentees pendant la saisou cliaude 11 tm

allait de memo a Laodikeia, vers le ou iv^ siecle de notre ere: e’est <‘n efVet

dans eette periode ({u'il faiit placer a{)proviinativemenl notre inscription '*L

Ajoutons quo nous n’avion^? {)as tmeore connaissance du culte d\\doni> a

Laodikeia et terminons par 1(‘ texti^ coinjtlete dt^ rintere'^^^antt^ insi:ri[)tion tjue

nous devons au zele atlentif du docttnir Dt'yrolle :

'

()( ooc ) . . . .

7azi ) y.i at)

oj> ) Aooj~

7:r,y{ eiz I r: \

A- 9-12.

Inscriptions fan6raires de Saida et de Tyr.

Des quatre inscriptions funeraires

(0 Ch. Miciikl, Bee, d'inscr. gr.^ u" 719.

t*) Stkabon, \yi, 7ol-75"2 G.

On ne sail en verite ou se dressaimt

dans Tantiquite les deux burnes du jardin

des Muses, mais il est cerlain que le qnartier

des jardins (Kr.-o:; s’etendait a Athenes le

long de rilissos, sur la rive droite. Xoir

XV. JcDEicH, Topographie von Aiken, 1905,

p. 374, note 15.

qui suivent. trois sont constM-vees a

0' Le lexte nouveau semble fouruir un argu-

uitMit en fa\(Mir du maiutien du niot taberna

dans Tinscription latine de Doir el-QaLa

CLER\t( )NT -0 KAU
, liecucH (ikirckeolog 16

orientate, V, 1903. p. 8t sui\.).0ii y \\i tabertia

obUgatorum 1. 0. M. B ... (d le premier mot a

ete corrige en tabula ou tabella, Mais peut-

etre s agit-il (rune inberna dependant du do-

inaine du dieu Baal-Mareod.
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Sa'ula, dans la collection Ju commandant Capdogelle (ancienne collection

Clioukri Ahela deja montioiinee plus hauti. Siir la provenance cxacto dc ces

pierres nous n avons aucun renseignimient.

9. — Saida. Sur le dessus d‘un fragment de console en marbre blanc,

dont le dessous est orne de cannelures. Haut. : 0 m. 20 ;
larg. : 0 m. 2ub. La

gravure est tres fine et tres soignee, ajoute le doeteur DeM'olle, a qui noub

devons une excellente eopie, de la grandeur de Toriginal. Hauteur des lettres:

de 0 m. 012 a 0 m. 01(3. MQ,
Les sept lignes foriiient deux distiques. A la fin de la ligne 5 ou finit le

vers 3 est gravee une feuille qui coinble un vide. Une autre feuille plus grande

est gravee sous le d(U‘nier mot du vers 4. Nous lisons :

TO'.;
I

vj tto^^'jtj^tov’
|

5aVo’j7ov 'jizTrr.y. v.yX 5'j|7royi/;v, [T:]yo^j^z'.7yy
\

u.zfj'py'usyo; MoiOo>v y^ty/ji/

Epitaphe do Dionysius (juo roconimandaient la douceur de son caraelere.

sa jeuncsse et son elo(picn ('0

An vers I on atlondait I'indicalit' £/£(, au lieu du [larlicipe i'yyj^a, luais il

ent manque un pied ! 11 Taut done sons-entondre hri.

\. i, cf. Ic n“ 10.

id. — Bourdj-el-Hawa, pres do Tyr, dans une grotte funeraire. Copie de

M. Virolleaud.

Lettres: ACC CO.

\x/:Tr,'

L. 1 : h.iy-nr, — Ak/cTj = Aa'/S'jtfi].

L. 2 : le lapicide a grave par erreur un A au lieu d’un A.

De ce graftite, qui n est qu’un souvenir my tliologique Lien a sa place dans

une grotte funeraire, nous nous garderons de eonclurc a un culte local des

O L’epithete )Ay'jsov au v. 1 est deja uii sos, puliliee par R. Heberuky (p. 204 de I’ar-

hommage a son Eloquence reujToa'r.v). Cf. tide cite phis haut;: tov X-yupov Mou^wv

Id debut d’une epitaplie uietrique de Termes- 9 ''Xov,.,

Stria. — V. 43
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yWcxi, On sail (railleurs quo la 'ShroxL rare dans los inscrip-

tions syriennes

11. — Saida. Rlaqu(‘ d(‘ calcaire jannatre. brisee en qualre IVagments (jue

Ton a pii raccordin*. Co[ne de M. \ irolleand. IMiotogra[)liie. K^tainpage. Lon-

gueur : 0 in. i7 : ('q)ais^(Hir : 0 in. (>!L llauleur d(*s bdti*e> : di* 0 in. 007 a

0 in. 018.

Voir PL LXl n il.

Les nouf lignes fornieut (jualre disliijues. Les v<‘rs 2-ti iinisseiit avec uiie

ligne. A la ligne 2 uii blanc se[>ar(‘ b^ \. 2 du v. I
;
a la ligne 8 une barre

inclineo si'qjare les ver^ 7 (d 8. La restitution ne presente de difticultes qu'au

milieu du v. 2 ou les iettres out disparu et a la (in du v. 3 uii il n'en reste

(pie des trac(‘S. Aoiln lison>:

Kvo£/.£Tr; Ks’7t:o^ y.yl i'jAj'yyj/jz i-'Ax
|

Kci7~o^,

£r£OJ>
I

Ao>c:G£oj 0 £7:1 zwt to
|

y£ y
|

\\/'j'j7ycyyz otzTooTraOy: T£>'£:z,
|

yvoj'v: 5 'Hox/jeiy. o/A07rco'/oto rz/SjCTrz,
\

y.ivj.t^jy. -yy'i ^Jz''jyTytyj VJjr'jyoz sh At'o/;*
|

r, T.y^'Tfoy Oc y.zytz 7yo cTZS'jysryj. '6yoy.
[

Zzy/jL':r,z

yr/zyz yr.v/jrryyj iyy 'Bior/'v.

Commc toutes les inscri[)tions imUriipie^ de basse epoque, celle-ei est

assez cjontournee pour (ju il ^uit ink’essairc de la resumer d aburd. Llle (Rail

jdacee sur un tornbeau de 1‘amille. La faniille etait grecapie et le cliof avail,

semble-t-iL parini ses noins eidui de Lrispus (Koi7ro;) puisipn^ deux de ses fils

sont deesign(‘S par ce siirnum. Le pere ne [)arait d'ailleurs pas dans Linscrip-

tion. La mere se nomniait Ploutarcha, (R elle vivait encore au moment oil

lui“cnt graves C(‘S vers, survivant aux deuiU les plus cruels. La l(.unbe ri^^nfcr-

mait en eireti 1“ ipiati'e de ses lils, d abord un Ci*is[uis mcu*t a Page de onze

ans, puis son homonyme Lrispus mort it siqit ans. Kudoros a neuf ans, enfin

la Voir Fr. Cumo.nt, l::imi€s syriennfii, incrrlaino. Voir aus^i I'inscription publiee

1917, p. 3-23, note lo. Le mot Mo-.ya m* lit Mir par Am, Die (jnechis^ Len Insckriften der Pa-
line cuve de sarcophagi* a M(*mbidj Hirrapo- lae.stinn Terlia^ 1921, w 39, p. -23.

lis), mais il est isole et I'explieatiou reste
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Dorotlicus; — 2'^ Ei sti.^ur do la luoro, Horucleia ;
— 3° un osclave {hzcArjti'j

= irnu/) enterre avec ses maitres. Eutychos. Nous no serons pas surpris

(ju on insiste sur la douloiir do la more, dos le v. i (jui clot l onumeration dos

enfants qu'ollo a perdus, ol dans lo doruior ilisliiiuc.

Do cos qiiatro tiE, les dou\ ju'cmiors sent dosigmE par le surncm do

Koh-og, Leur nom grec ne se prelait pas, semble-t-iE au metre clioisi ct Tan-

tcHir a renonce a le citer. Les deux Crispus et Eudoros etaient morts jeunes, ot

C(‘ ne fut pas petite affaire quo d’ononcer Eage, qu'on ne poinait oniettre

pnis(ju’il ajoutait au cliagrin de la more et a la pitio dos passants.

ost [>arfaitement correct. Pour izrccoy., il nous faut sous-entendre yeyoA); et

pareillement pour 70177'^ TOLXOy.

Mais dans le v. 2 les clievilUes so inultipliont. iSous avons re^tituo d'abord

oi qui correspond au y.xl i^rdcodont et au oi suivant. puis, de t)roforence au

])articipe b' jH:)>ses>if qui so rapporte a :
c< puis Eudoros ago de b)

troisiomo triade de ses annoes : cela n'est olouant dans aucune laugue. Vient

Dorotlieos, dont lo nom ra))pelb' colui do sun Troro : « (d apros coux-ci Doro-

tlu'os... (jui grossit le iiombiM' d(‘s dotdorablos (Uifants do Ploutarclia. » Nous

rononcons a rien tii'or de la tin du v. 3>. Apros At vient r: qui se rap-

porte au substantit’ neutre dont la dernitu'o lottre est un alpha. L’article e^t

siiivi (Pun superlatif ipii coinmonco peut-etro par ou -£ of (jui liiiil par

Pour le substantif neutre, la copio di^ M. Virolbuiud poido au debut: AY oil

nous verrions plutot AH. 11 nous seinble on effet qne le metre impose une

Yoyelle, un aljdia dont nous no distinguons pas la double barre trailsversale

ni sur Eestampage ni sur la tdiotograjdiie. 11 nous re^to a prior Virolleaud

(b‘ r('voir la j)ierre id de nous tirer (Eombarras.

L(' dernier di>ti([ue semblera meilleur. Si la forme manque encore de

vari(d(^ (rexoA/;^ de nouveau employe pour et undue de correction

Story^v oil il eut (de facile d'oerire Sioro'y), la pensoe ost delicate et toucllanl(^

Co sont les morts — on La vu — (jui sunt cen^(‘s jairler : yAjAx... dv ’AGy;, (d

ils ajouteiit : « la j^oussii'u'e (jue nous somuu's tons ju ie ib^s dieux) pour (jue la

vieille mere
( /oa;

)

acln'^ve sans deuil nouveau ce qu'elle a encore d('

vi(‘. » Le mot yAtz fait sans douto allusion ii rinciind-ation de tons cos corjes

U) 'XniJjr-oy cst employe ici au seiijs

aclii’: non ItKjens. 11 est employe au pa^-

sif i loiiei/lornlns} (Kins uiie lettre do Julien,

e<l. l»ujK/.*CuMOM’, ia:i2, p. *27(3, 13.
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(cf. le commentaire du n“ 12) plutot qu’a I'idee si ancienne et si souvent

exprim^e du retour a la poussiere

12. — Saida. Petite plaque de marbre blanc grisatre complete. Hauteur:

0 m. 136; largeur : 0 m. 207
;
epaissour: 0 m. 03. Hauteur des lettres : de

0 m. 015 a 0 m. 022. Gravure assez irreguliere : cf. par exemple I’alpha,

Pepsilon et I'eta de la ligne I avec ceux des lignes suivantes. — Excellcnto

copie, de la grandeur de l original. due au docteur Deyrulle, et photographie.

Tout 1 inter^t do 1 epitaphe est dans le participe = i-oiro-jusV/; et

dans le rapprochement avec une inscription du Hauran, dont rinterpretution

n'est pas encore fixee <•). Ony lit aux lignes 0-7 lesmots : Ncrc-iy.o-j roO a-o5=6oOEyro;

Siir I’idee du retoiir a la poussiere, voir

les textes cites par David M. Robi>son, Ana-

tolian Studies cn rhoaueur de Uamsay,

p. 352, notes 3-5.

L'inscription, connue sous le nom trin-

^criptioii de THermon parce qu’elle a etc tit}-

couverle au pied du Mont Ilermon pros de

Qataaa, est aiijourd’hiii conservee au Musee

du Cinquaiitenaire a Bruxelles. Voir Fh. Cu-

MONT, Catalogue des sculptures et Inscriptions

antiques i monuments lapidaires) des Musees

royaux du Cinquaiitenaire'^, 1913, p. 166,

n'’ 141, oil Ton trouvera la bibliographic com-
plete. II nous suffira, pour le lexte, de ren-

voyer a Dittenberglr, Or, gr. inscr. seL,

11 ° 611, et Cagnat, Inscr. gr, ad res rom. pert,,

in, 11 '^ 1075.
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iv Tco '/Icr-L, M. Fossey. suivi jusqiFa mi-clieniin par Dittonborger, cntond que

Neteiros a ete, apres incineration, enseveli dans le vase sacr6
;
Dittenberger

dit seulement: iini'i in qua dneres corporis comlmsti condiintur, M. Drexler, vers

lequel incline M. Cumont, rappelle que dans le culte de Leucothea, en Thun-

neur de qui est faite la dedicace, renfant plonge dans le chaudron sacre etait

assimile a la deesse Si grande (jue soit raiitorite de M. Cumont en matiere

de religions orientales. nous pensons qu’il faut s'engager dans la voie tracee

par M. Fossey. Les inscriptions funeraires d‘Aphrodisias auxquelles il sc rap-

porte nous sen^l»l(mt probanti‘SI y.crd: to T0*jc 7:oo5/:}o*ja£vo*jc et uerx dry

roiGrooy arro&cWiy veulent siiuplement dire aprcs renserelissciueut des sus-dcsiqnh

Dans quelle mesure ces grands mots revelont-ils une croyance a Theroisa-

tion? Dans quelle mesure servent-ils a couvrir des lermes plus brutaux qu on

evile? 11 est dillicile de 1(‘ dire. Admettons sans plus, pour Finscription de

Saida, qu(^ Tryph<n*a-Demo, morte avant l’heui*e, a recu des siens les der-

niers devoirs et le dernier adieu.

Rkrnaud TIai ssoi'luer et Harald Ingviolt.

SaitU-Prix el Copenhague, aout 102i.

[All moment de donner le bon a tirer de cet article (decembre 192i), nous

recevons de M. \ irolleaud les renseignements complementaires suivants sur

Finscription n"" 8 : « La pierre a etc ramassee a proximite de la colonnade

(VAN Bkuchkm, p. 290 du Voiiage en Sgrie cite plus haut sous le n° 7) que les

gens du pays appellent. je ne sais pourquoi, le temple de Bacchus La seconde

lettre de la ligne 1 est bien un omega : il n'y a pas d’hesitation possible. »

Dans un second article sur une nouvelle serie d'inscriptions grecques de

Syrie, nous reprendrons, M. Ingholt et moi, Fetude de la Borne de Latta-

quieli. — B. IL]

(9 Bulletin de correspondance fielleniqne^

XIX, 1895, p. 303 suiv.

(*) \V. Drexleu, dans AV. H. Rosen er,

Lexikon der gf\ und roni. Mythologie, III, 1,

s. V. Seteiros,

C') G. /. G., II, 2831, 1. 6-7
; 2832, 1, 3. Dans

le n“ 2850 c (Add.;, tu»v a[ 3 r,pto'<i];j.iv(i>v Si la

1. 1 est une restitution
;

a[ro6£ou];j,r/'ov est

egalement possible.
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TROrVEE A CORDOUE

PAR

FK\>Z GUMOM

Lo 13 octohrc 1921, comiiio 1 on procodiiit h la demolition iruno inaison,

0, calk de Torrijos, a Cordoiio, pour y construire la Casa pivnncud de Erpoato'i,

on decouA'rit, reemploye dans la construction du miir exterieur du batiment,

un fragment d un autel de marl)i‘e hlaiic portant une inscription grecquo.

Le 22 fevrier suivant, on mit an jour, ({uebjues metres plus loin, les restes

d une construction romairu* avec trois bases de colonues, une de marbri'

v[ deux d(^ pierre calcaire. dont on tie ptml dire si elles otit appartenu a

redifice ou se dressait bauttd. Ldnscription a rU’^ publiru^ recmnment avec uu

commentaire erudit dans VArchir far Hjtigionsa'isscnschffft
;
mais b^s quatro

savants qui sYdaient associes jiour (‘ette publication disjiosaimit malheunm-

sement d un simple croquis qui ne leur a pas pmanis de rendre un compti^

exact de la mutilation subie par ce petit monument. Xous en avons sous les

yeux une bonne pholographie (pi'ii la deniand(‘ de M. Pierre Paris, M. J. de la

Torre, conservateur du Miisee bistori(jue de Cordoue. a fait executor avec

plus aimable empressement, et que M. Dussaud a bien voiilu me communiquer.

IjOs quelques observations tpii suivent m'ont (He sugg(H‘»''es par son examen.

Comme on le voit clairement snr la figure ci-a[u*es, la partie suptjrieure de

Tautel se composait d’un fronton triangulaire entre deux coussinets, forme fre-

quente. Le fronton contenait un arbre (cy]ir('‘s?) ou une palme ; la face anti'-

rieure du coussinet est decori'o d'une rouelle, cercle on s'inscrit une croix.Ia'

sommet du fronton mar(juc done le milieu de la pierre et si Ton tire la ligne

(U UlLLER VON GAEaTUINGE>, LlTTNUNN, AVe-

BKR, w einreich, Syrisclie Gotffieilen duf ei-

nem Altar bei Cordova (Arch, far Religionsia,.

XXll, 117-13:^1, Le Pere Moulenle ii cousa(?it'

a la memr‘ iriscriplion dans la Revue el~

Machruj du mai 19-24, p. 337-341, un ar-

tii'le ecrit eii arabe que jo regrettc de ii’avoir

pu lire M‘f. p. 3U n, 2 .
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iiiediano do eo triangle en la prolongeant u travors le texto, celiii-ci

tag*‘endeux m dtics egalos. Cette ligne passe dansle jj. do

duut line lettre parait manquer a droite, de sorte qiCa

lettres ont dispariu et davantage aux

lignes suivantos. Ceci oblige a modi-

tiorconsiderablementrinterpretation

ipii a etc proposee de la dedicace.

D(‘ plus, on reinarquera qu'entre

les lignes 3-() et 0-7 il y a iin es-

pace vide. Peut-idre cos inltndignes

n4daient-ils pas enlierement inuceii-

[>es et quelqnos lettres de lignes in-

eonipletes se truuvaient-elles sur le

niorceau perdu de Tautel. Mais, tie

loiite fa^on, le texte etait divise en

frois alineas nctt(Muent distinets.

Nous restituerions done del)ut

grave surle listelAdcoTc" pnis

1. 2 une iqiithete comiiic Traxpcoot;

ou atOTTipcTtv, avant EUEpysTatc.

La dedicace reprenait 1. 3
: [Ku-

pf'ep] llAtcp [JLsyaAcp d>pr|V.|

d^Aaya^iXcp. Les editeiirs allomands

ont interprete comme le nom

du dieii solaire egyptien Ua, qui ap-

parait dans les papyrus sous la forme

sera par-

fjLsyaAcp, a la ligne 3,

cauche de cinq a six

ragment d’lnscription grecqu»' trou^e a Cordoue
(Lspagne).

<I>pY; = P-re. Soulcment le N reste inexplique. A[»res le N, on ne volt pas

clairement s'il y aun point ou lercsto d une lettre. peut-etre Y. et il en manque

.six au debut de la ligne suivante. Je ne hasarderai aucun supplement.

Apres ’EAaya^3aAcp, KAI Kvn semble devoir se completer necessaire-

ment xal KuTu[p'-|^C. Le commencement d(‘ la ligne 4 ne doit pas etre lu

0) Kucio; "H/sioc
; of. Roscheh, Le rikon, s. v

KJcioc, et mon meinoiresur le Soleil vongeur

dts crimes, dans Memorie della Pontif. Acea-

demi<i Rornana di Arch,, serie III, t. 1, p. dG

et p. 7 4, y ss.
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TAPI, niais certainement XAPI. II semble done qu’on ne puisse retablir que

eu]xap(£)t> datifd'eu/apr];;, que riotacisnie a fait confondre avec zuyjx^ic, (-tTO?),

dpithete souvent donnee a Cypris ou Aphrodite Toutefois, si le point, qui

parait preceder le N, n’etait en realite quo le bout d une fissure qu’on

remarque dans la pierre (ce qu'il faudrait veritier sur celle-ci), la i*estitution la

plus naturelle serait la formule l^euyrj'l yapiv.

Xa^aia, ou Ton a cherche uue epithete de I’Apliroditc syrienne nous

parait etre le noin d une des deux femmes qui ont fait une dedicace a Elaga-

bal et asa paredre, identifiee avec Aphrodite. Je ne puis citer d’autre exemple

de ce nom, mais il parait bien semitique (cf. Ptol. o. 15, 19 ;
Xazala

pres de Palnnre, Xa^apsO, Xa^apatoi)- [On pent songer a un hypocorisfique,

par exemple, de Xasrallat, nom repandu cliez les Syriens a basse epoque

R. D.] D’aufre part, si I’on adoptait la lecture euyjj; yaptv le nom devien-

drait ’ACata et il prendrait une signification interessante. Aza est une autre

forme de Gaza, usitee chez les Syriens ’A^aia serait done equivalent a

Fa^ai'a, etlinique employe comme nom propre (cf. Romanm. ’A0r;vaio;;, etc.).

Il en resulterait la presomption que les marchands de Gaza qui avaient une

colonie et un temple a Ostie s’etaiont aussi etablis dans la Botique.

Comme 1 ont vu les premiers commentateurs de I’inscription. la ligne sui-

vante mentionneune dedicace a Athena, assimilee a la deesse arabe Allath i''’.

On pourra suppleer au commencement de la ligne soil un autre nom, suit

Kupta. A la fin, le A ou X qui subsiste pres de la cassure est probablement

I’initiale dii nom du consecrateur.

Pour la ligne suivante KEIKA. KAl

.

TE..... je n’ai rien de plus

vraisemblable a proposer que ...
.
[Bai-oJxsiKa, xal Eervaioj]

,
ce a quoi on a deja

songe. iVaootxfrxa, au lieu de Aaoocx'/;vfj me semble inadmissible.

A la ligne 6, xoot; a ete complete immediatement etcy]x6oc' et il faut lire

Eurip., Medee, 682 : Et o’aAt: Kj-

Tzziz O’jx aXXa OeO; euy aot; ouTfo. Heraclid.y 894-.

ElV, o’e'J/aci; Cf. Anth, Pal. IX, 666,

i : 'Epoj; cj’yap:;.

VArchiv (p. 126) I’interprete comme A/-

"U::n ou comme la deesse (Ju bourg de Xa-
^aAa. Le Pere Mouterde avail songe a Xa-

vaia, conjecture ingenieuse, mais que la nettete

du Z sur la photographic ne permet pas

d adopter, a moins d’admettre une erreur du
lapicide.

(>1 SrEPH. Bvz.. s. V. ri;a xa'i ’'A:a

y.y.t 'ii'/'j'. vjv "Ai^av Sjoo; ajTf,v zaXoiatv.

I*' I. G., XIV, 9-26; cf. laser, ad res Rom.
pert., I, 387. Guile d’Aphrodite a Gaza : Mak-
cus Diac., Vit. Porph., p. 49, 48 ss.; 52, 5.

(’) Cf. Dussaud, Les .Arabes en Syrie, p. 129.
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probablement ycolc TraTccooLc?] car le 0 et le C qui suivont sont

SLirmoutes cEua trait hurizuntal, et .sciiiblent dune etre des diilVros. Peut-

etre est-ce 1 amiee do la dedicace; Ga' = 209 de I’ere de la province (38 av. J.-C.

)

correspond a 171 apres J.-C. ; cYst-a-din‘ quo le eulte du j^rand dieu d’Einuso

aurait ete introduit en Espagne des Fepoque des Antonins, bien avant le regno

d*Heliogabale.

Pour Pensemble de Pinscription. nous proposerioas done sous toule re-

serve :

(")coTc] £7:7]x6occ[ |^(7Cot?^c(7lv ?] iVczyt^cni::.

K’jptco] IIXl'oj uLSyiXoj 4>p7jv.| 'E^aya^iaAcp xal Ku7r^pi|'5t £u]/xp(3 iT

Xa^a^a (uu W^aja i xal [r^ 3cTva]

[Kupsa?] \V]0rp>5 'Aa/AO X

[— iJaiTO ? ’/cixa xai T s[y^xioj ? o ScTval.

[Hsolc TraTpepote? iv:r~y.ioiz Oa [stsl av|£0ryxav yXlP''^-

Cette dedicace, coinine le font ol)server M. ^yeinreiell ot ses collabora-

teurs, n'est pas seiileinent iiiiportaiite pour 1 liisloire du paganisiiie semitique.

Elle nous apporle aussi une priuive nouvelle de retablibsoment de colonires

syriennes dans la Betique. Xous ^avions deja quo les marchands de Syrie t'or-

maieiit une association dans le port do Malaga, probablement avec ceuxd Asie

Mineure^^b Les inscriptions latinos tie Cordoue contiennent un bon noml)re de

noiuj> grecsou seinilitjues Mais. de plus, la decouverte qui vient d'etre faite

dans la capitale dt^ la Betitjue donne ime nouvelle valour a un renseigneinent

(|ui nous est fourni par les actes des saintes Justa et Rulina pour la ville voi-

sint' d'llispalis (Seville) : le eulte dt^ la deesse syrienne Salambo, dont on por-

tait la statue dans des processions, y etait pratique, suivant ce recit hagiogra-

phique, au luoins jusqu'a Pannee 287 de notre ereO^b

Franz Cumom .

(C I. G.. XIV, 2540 : to: [iv Ma- tA Thaddai, CIL, II, 2232.

AaxrJ Xjcojv tc xa: ['Acrtavjwv xoivoO. Cf. lloscHER, Lexikon^ s. V, Salamlxis,

Sykia. — V. 41



Ui\E DEDICACE DE DOUHA-ELROPOS,

COLOAIE ROMALAE

PAR

M. FRANZ GUMONT

Panni los inscriptions trouvces a Saliliiyeh au coups do nos dcniicros

fouillos, il on est une ([ui, malgrc son clat de mutilation, olTro un inlrrot si

parliculior qu elle in'a paru ineriter d etre [)ul)liee sans retard, biim (jun la

portee iiVn soil pas entiereinent (*clain*ie. Dans rues rapports sur nos travaux

de 1922 et 192:5 j'ai signale la deronverti" iron petit (‘ditice a sejd gradins

semi-circulaires qui sYdevait an sud d’une [)hu-e rectangulaire, en face dos

salles consacrees au cuUe dWrleiuis, occiq^ant le cote iiord de la ineme [lace.

Des la premiere d<'H,*ouverte, notre regrelte mailre, (dmanont-Gaiineau. suggera

Fidcm que cette construction on hemicycle pourrait etre un tlieatre sacre on

Ton assistait ii certaines cerenloni(^s duculte, »d nous aurons a revenir ([).

sur c(dte explication, que tout simible contlrmer.

Le long du mur ouest de ce theatre court une etroite ruelle de 1 m. 9o d(‘

largCLir et, audela, deux salles soiit dispose(‘s sur le meme aligneinent (pie le

theatre du cote sud (h^ la place, on s'ouvrent lours portics. La secoiuh^ ipii

mesure presque exactenieiitO m. de largi' sur :> m. de profondeur^ est entourei*

compRdement par un podium largv de i m. 17 h‘ long (hes niurs du sud. d(‘ Test

et de Foiiest et de do cm. a droito et a gauche d(‘ Firntnu^. Ce banc de imuaui-

nerie, qui est plus fdeve de IS cm. que le centre de la chambre, parait avoir

servi de siege aux assistants, sa faible hauteur s'augmentant de c(‘lle des cous-

siiis qu'on y pla(;ait. Au fond de la salle. c(‘ podium est coupe en son mili(ui par

une grande base taillee dans le calcain* du pa\ s (PL LXIL iig. 1 ). Elle ne mesure

[as moins de I m. SO di* longueur sur I m. 2:5 de largeur, mais sa hautimr au-

dessus du pavement n est que d(‘ 2:5 cm. Sa tranche, ornee de trois moulures

creuses eatr(‘ deux bandes plates, va en se retiYcissant vers le bas, qui s'en-

(i' Gf. Compies rendus Acad, laser,, 1923, p. 34: 1924, p. 26 s. cf. Syria, 1923, p, 42 et pi. Xi, 2.
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fonco dans le sol. Sur le listel superionr, court uno longue inscription gravee

on potitos lettros de -2 cm. Malheureuseiuent. la pierro. de (jualite mediocre,

s est delitee et 1 inscription est tres endommagee. Nous avons pu cependant. en

nous aidant d une photographic el d un bon estampage. dechill'rer ce qui soil :

'
I iCAriTC'l : rH\;circ:>Ac^AZ ZOcj?YO p0OMo&A::ocKAize5iA'"

. ^ YTAlKAlCltPc.COtACAP

A6]T£[w.]d0t riy yyhy A£y:[7.£]vov

OcSovccajToz y. y.l Z£cto[a5a5 o.:
|

y.yt o 0 .

xc//x)V£z. [t^j'JLi'j'yl yyi zl-cziz [5 ]£:zz A's[t£ 7.i]ooz.

[t7jv] COMMAIvOxV A’jC'A/tot Tioyc

hx ot yjrci'j^ 'jl'jI fS 'Av5 *^]v£0v

Nous avons done iei une dedieueo a Artemis, la grande deesse de Doura. et

elle rappelle la reeon'^truction d un « naos » on. pour mieux diro, (run

ft naiskos d, e'est-a-dire d un (‘dieule, probalileiiient de bois point et doix‘,

eoiilenant une image divine. Cedte (*ha[mlle ou niche etait plaeim sur le large

socle de pierre ou est gravee rinseription.

Ce naos (‘tait dit [?o>]v COMMAKOA. Ou pourrait restitmu' aussi [ro]v. mais

Tespace qu’occupe la lettre du milieu, coninie les faihles vestiges qui en

subsistent, me paraissent reiidre Yr,j mk'essaire. La lecture du groupe di‘

bdtres suivant est certaiue. On est tente de curriger la confusion

du A et de TV cdarit aisee Le nom de se retrouve a plusieurs

ri'prises en Syrie : il a[)parait memo dans une autre inscription du temple

d'Ark^mis et suivi (Liin nom propre se rencontre dans les graftites de

Salilii\eh. ou il parait repoudre aux « ffcni d un tid )> d(‘s inscri[)tions palmy-

ivennes. 11 s‘agirait done d’une chapelle de la famille ou des descendants de

Sommakos, qui aurait ete reconstruite par des personnages faisant probable-

ment eux-im^mes partie de cett(‘ ligm*e.

Mais e'est toujours un remi'nie exti^mie que d'admettre une erreur du lapi-

cide et si Ton rapproclie KOA du /o>ojv£c (jui se lit a la ligaie suivante. on iiieli-

nera a y voir une abreviation analogue a celle des nombreuses monnaies ou KOA

(0 Une faute semblable a (}te relevee sur

certaines monnaies de Mesopotamie : 10A
pour iOV ; cf. Hill, Coins Urit . Mus ., Mesopo-

tnmiay p. cix, n. 1 .

Princeton Exped . yT)\\. HI, sec. A, n‘’' 355 ,

469
,
490

;
cf. Sojaa/.o;, ibid ., 398 . La forme

semitique doit avoir ete Soumak. Il semble

qii’on bait parfois grecisee en ecrivant

/o;, ce nom etant frequent en Syrie.

(31 pA-j' f= 10"2 ap. J.-G.), AjaTCO'j. Ar/Jx-

yoja;
\

'A^^aXty o j, '^uva xo; oi ljr,Aaoi tou
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veut dire et Ton completera alors tojv c7oua:^x.o}(oW^). Seulement, le mot

sorait nouveau et sou sens ne puurrait etre devine quc par eonjeeture. Serait-

ee snmmd colon!, c'est-a-diro d(‘S colons qui avaient achot(‘ lours biens fonds

pour line certaine somme d argent ? Xoiis savons que des suldats avaient cou-

tuine d acquerir ainsi des champs sur lour pecule et des colonies de veterans

etablis sur ces terres sont connues on Egypte FauMl, au contraire,

comprendre rcov 7oay.a(rcov) ySAi/Mrjyj) = sannnatuni colonum la chapclle appar-

tenant aux principaux colons Le choix a faire entre ces hypotlieses dependra

en partio de rinterpretation qu'oii donnera ii la tin du texte.

Aous n’avons pas les meines doutes pour la suite immediate. Nous y trou-

vons enumeres trois Ai(relii qui avaient peut-Cdre regu le droit de cit(' de Marc-

Auride ou Lucius Verus, plus prol)al)lement de Caracalla, Ileliogabale on

Alexandre Severe. Leur cognomen a tons trois est purement oriental.

est Lin nom perse analogue a Tiribazos, Pharnabazos, Orohazos, Bagabazos qui

signifient (c Bras » ou force (hazu) de Tir, de la Fortune, d\Vhoura ou « des

dieux ». Le nom divin, dont Or/ryjo est une deformation, est probableimmt

celui de Yeretliraghna, LHercule mazdeen, qui apparait sur les monnaies indo-

scythes de Bactriane sous la forme O^^ayvoct s’y retrouve dans le nom d*un roi

est appele dans Pinscription du Nemroud-Dagh Wr^rocyvAc et devient

en syriaque A arahran. Vahram La confusion de ^ et de o est frequonte dans

les inscriptions syrienni's Le S est remplace par un r dans deux actes sur

parchemin encore inedits, trouves a Doura, dans lesquels apparait un nom

commen^^ant par O^rovo

Fc^sc; se rencontre ailleurs dans les inscriptions de Syrie Un frere de

(e Lesquier, L'armee romnine d'Efjypte

mAuguste a Diocletien, 1918, p. 3:29.

1-) Gf. Cod, Tlieod* Xlll, 5, 32 : Alexandri-

nne el Carpathiae classis summafes et non-

nullos alios naiicleros.

JusTi, Iranisches Namenbiich, p. 489,

passim.

Gvrdner, Coins Brit. Mus., Bactria, p. 109

et pi. XIV.

e) Cf. JusTi, op. cit.., s, V. « Werethraghna »

et mes Monuments rel. aux mysteres de Mitfira^

t. I, 131 ss.

Gf. mes Blades syriennes, p. 338.

Un Artanobucat figurerait sur les mon-

naies de la Uerse propre, cf. Justi, s. v. d’a-

pres Zeitschr. fur Aurnism, IV, 1877, pi. II, 17.

pRp:>Tir:E, Prinreton exp.. South Syrian

Part 7, p. 423, n'^ 797, 2 : o'.i Pdea ilaiivou

Tjvd'xoj, cf. n'’ 783, 2 et Fodpa:, n° 801, 6.

M. Hanssoullier me signale un texte inMit de

Karab, au sud de Panias, ou on lit : Fdoa;

Maprovo;. Goras ou Gouras semble bien etre le

no in perse Waraza, Waraz, Baraz, np. Guraz >

cf. JesTi, Iran. Namenbuch,s. v. « Waraza ».
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Tigrane I d'Armenie, commandant d’Artaxata, s’appelait Foicac et le nom

apparait dans les ecrivains orientaux sous la forme Guvck

Quant a 7_^iziny?^yjyjz, qui so ropi'de dans deux autros iriscri[dions du teuq)le

d’Artemis c ost un nom semitique, dont le premier element se retroiive

dans Zebida (= Donnhis)^^^ et dans une serie de theophores formes avec Bel

Ate, El II repond a pen pres a notre « Dieudonne » et signille <( donne par

Adad ».

Ortlionol>a/e porte le litre de yyC'::or^\j0.yl) ou, plus correctement, yylo^l'/yL

L'abreviation est analogue a eelle de crwaro"^(u/a;) dans une inscri[)tion de

Salihiyeh publiee par le PfuT Jalat)ert On sail (jue le tresor des rois de

Perse, comme plus tard celui des Partlies etait appele yyCy par les Grees et

le nom de gazophvlax » fut conservf' pour le tresorier royal par les dynasties

qui prfdendaient garder la tradition des Acliemenides. en Syrie comme dans

le Pont et meme dans le Bospliore Mais c est la premitu'e lois, croyons-nous,

qir'on trouve ce litre donne a un eaissier municipal, remplissant les functions

du -yulyz des villes grecques et du questeur des cites romaines. II se retrouve

peut-etre dans un acte de veute de Boura datf‘ de 195 av. J.-Ch, « Gaza »

designant toujours le tresor pul)lic, il ne parait pas qudl puisse s agir ici du

eaissier du temple d'Artemis,

Le commencement de la deuxieme ligne a completement disparu, mais il

semble qu apres une vingtaine de lettres manquantes, on puisse lire b' mot

la Plut., Lnrall ,^ 32
,

i .

(^) JesTi, op. cit., s. V.

(^'La premiere est publiee Syria, 1923, p. 220,

n® 37, mais doit etre lue Z£o:oa[o ja[o]o'j, Pautre

est inedite et se termi par 7rz6:o:Loiwj

yuvaixoc bieii lisible.

Oj N“'Z7, de “27 araraeen )
= donner,

traiiscril en grec Znos’-oa:, eii laliii Zebidae

(gen,), VoGLE, Insrr. setn., i; Clermont-

Gamseau, Recneil arch, or., IV, 8o; 383;

V, 79.

(^) Bel: Zaoo''5r,Ao; (Arabe)
,

Polybe, V,

79; 8; Zabdibol CIL, III, Suppl 12.587,

14.216; Vlll, 2.503 qous trois Palmyre-

iiiens; = 172 '“27, Glermomt-Gan.neai . 1. c.,

Vll, p. 13 ss., V, p. 93. — Ate et El. : Vogle,

1. c. no5, ^^727 12 iNTO727, en grec ZaoosaOou;

(gen.) ZaooiXa (gen.). Vogle, n® 13 X1127

ZacoiXav (acc.'.

Cf. Syria, 1923, p. 221.

e) Ell aval d(‘ Doura. Pidore de Cuarax,

c. 1, mentionne Pile de Thilabous dans 1 Eu-

phrate :
yaCa llagj^ov.

{^) Aiii'^i le tresor militaire d’Antioclius II

porte dan> une inscription le nom de yx^o^jAa-

7.L0V (Bit rr.>BER<;ni. Or. inscr., 223, 16 .

Les textes out ete re unis par Rosrov-

TZEEF, Anatolian studies presented to Sir \Ml-

liani Ramsay, 1923, p. 387, n. 1. — Par con-

tre, les Lagides d’^gypte et les Attalides de

Pergame out uii y.jy.o-^O.x; pour garder leur

tre>or prive.

(A'. Revue de philulogie, t. XLVIll, 192i,

p. 110.
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•jioi. Outre Orthonobazos et Zebidadados, Goras aurait done eu un troisieme tils

doiit lo nom ferait aujourddiui defaut.

11 faut rapproclier notre drdicace d une signature d*artiste qui so lit sur

uiie corniche de platre, ornee d*une serie de petits sujets en relief empruntes

a des inodeles grecs dont les fragments out etc retrouves dans les mines

de plusieurs constructions de Salihiyeh, ct notainment dans une salle voi-

sine de celle ou se trouve notre inscription. 1/auteur de cette decoration

Ta lierenient signee M(y/:cr5-^) Ficoj En Grece, coinnn^ a Pal-

my re, lo nom du grand-pere paternel passait d'ordinaire ii Paine des petits-

iils D'autre part, Orthonobazos ne s'appclle point ici Aurelios, e'est-a-dire

(jue sa famille n'a pas encore reru le droit de citf\ II faut done probablement

reconnaitre dans cot Orthonobazos, fils de Goras, le pere (PAurfdios Goras. qui

devint tresorier de ville. Le decorateiir avail du s'enrichir et son fds put aspirer

auv charges municipales. Mais, s'il en est ainsi, la date de la corniche liistoriee

pent etre fixeo au milieu ou a la deuxieme moitie du ii® siecle, selon Lempe-

reur dont Aurelios Goras porte le nomen.

Sautons provisoirement la partie mutilee au milieu de la pierre et passons

aux quelques mots, bien conserves, qui terminent Linscription. Ce sont les

plus importants de cette dedicace : -/.o/ojvsc, zxl etecE^c [Sjra; 'Ao[T£ai]ooc.

Le litre de zc/wv est rare dans les inscriptions grecques, mais partoul ou on le

trouve, il designo iin citoyen d'une colonie romaine. Colonus a donne zczcov

comme patroniis Une ins<Tiption de Palmyre iiomme un y-i/rjyy B/;ojnoc

lUK* autre, de Laodicec, un /sJ/ftyj uiie troisieme de Thes-

pies un Avrio/ric Boryh^, Laodi(‘(M\ Aritioche de Pisidie (car e'est de

celle-ci qu'il s'agit) etaient des colonies romaiiies. Xotre dchlicace nous ap-

prendrait done quc' la vieille cite macedonienne de Doura-Europos aurait

elevee au meme rang apres Loccupation romaine.

(q Cf. Comptes rendus Acad. Inscr., 19:24,

p. 25.

C^; M ou Mv pour Mvr.jOfi est une abrevia-

tion frequente a Doura. — Gf. Ghvbot, CluAx

d'inscripiions de Pnlmyre, p. b9 : « Qu’on se

souvienne du sculpteur larhai )).

(3j Cf. Syria, 1923, p. 209, n. 2.

(^) Cf. Dittenberger, Orient /nscr., 588, n.i.

On trouv^e de meme a cote de 6:a/.ovo;.

(^) Dittenberger, L c.; Inscr. Gr. Rom. Ill,

1055. Cf. Glermont-Gannk\u, Rec. arch,

orient.. I, p. 301. Le texte palmyrenieu donne

{^) Waodington, 1839, qui complete a tort

Koa<.)v[o:;. Cf. I. G. Rom., Ill, 1012.

r) /. G. Sept., I, 1776, 3.
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Ce fait nc serait pas pour nous surprendre, car la meme faveur fut accor-

deo par Marc-Auivle, Commode ou Ics Srveres a la plupart des villos de Moso-

polamie, Carrhao, Edossc, Nisibis, Rhesaena. Singara Palmyre re^*ut, non

seulenieiit le litre de colonie. mais le ms liaUctmi qui, eii dormant a ^es

habitants la pleine [)ropriete roinaine de lours biens. los exemptait de Timput

foncier.

La politique des Cosars voulut octroyer a ces cites qui defendaient la fron-

tiero Line position privilegiee afin que le souci de leur interel assurat davantage

leur fidelite a 1 Empire. La d^nastie des Seneres, siirtout, que ses origines

rattachaient a la Syrie, se montra prodigue em ers les villes de ce pavs d uii

statu
t
juridique (pii semblait les egalei* a Rome Aussi prouverent-clles

dans les moments critiques leur loyalisme envers cette maison. La distinction

qu elles obtinrent parait d’ailleiirs iLavoir guere ete qu'Iionoritique Surtout,

a[)res (jue la Constitution de (^aracalla cut etendii le droit de cite a presqu(‘

tons l('s habitants de rempire, on accorda souvent aiix cite^ le litre de colonic,

sans (ju'on y eut iuh‘essaireinent etabli des Acderans comme colons. II semble

meme (jue Lorganisation inteiLmre de ces villes ait ete a peine moditiee en

Orient pour Ladapter aux lois municipales romaines. Du moins tons les magis-

trals et fonctionnaires (jue nous trouvons mentionnes a Doura, y compris le

ga/.ophylax, sont ceux des anciennes cites helleiiiques.

Ce serait la une premiere iiiter[)retation, que recommande le sens d<‘

= (( citoyen d une colonie » dans toutesles autres inscriptions oil il seren-

contr(\ L('s ct colons » smaiient done a Doura-Europos rensemble des citoyens,

le or.uoc, nomine a cote de la boule. Mais les auraiLon alors places avant

celle-ci ?

Une autre (‘\{)li(*ation rixste done j»ossibh‘. II pent s'agir de vrais adoni,

distincts des anciens habitants de la citi*. La vie d Alexandre Severe rapporte

lIiLL, Coins Brit. Mils., Cnt. of Arahia

Mesopot.y xc, civ, cviii, cx, cxii.

— MARCiLAiiDT [Organis. de iEmpire roniain,

n, p. 396;, ct la Renlencyid., s, v. <( Coloaia »,

p. 554, y ajouteat a lort Zaytha. Ce buurg,

voisiii do Doura, ii'etait probablemeiit qu uii

gite d'etape sans aucuue importance : ef.

Hill, L c., cxui. — M rVinive [Ninus], iii

Maiozamalcha ii’ont ete davantage des colo-

nies romaines. Leurs norns out etc lus a tort

sur des monuaieb d'antres cites.

(-) biijeste, L, 15, 1,6.

(^) Gf. Bealenc., s. v. « Colonia », p. 552.

Colonies de Septime Severe : Laodicee, Tyr,

Sebaste (Saniarbo, 1‘alinyre; — de Caracalla :

Antioche, Hemese, Cesaree du Liban, Sidon.

— d’Alexandre Severe : Damas.

(q Gf. Ibid., p. 566, 38 ss.
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que cet cmpereur distribua des terres le long de la frontiere aux oflicicrs ct

aux soldats a la condition que. coinme eux, lours lieritiers servissent dans

rarniee Ces « champs voisins de la barbarie » (rttra i:icimib(irbariae^-')seivou-

A^aient probableinent on partie dans la valleo de 1 Euphrate et peut-etre preci-

seinent a Doura. Mon ami M. Rostovtzeff attire nion attention sur le fait qu on

trouve an in“ siecle, en l^gypte, des /.o'/wjixi de veterans etablis sur le teiTitoire

d’un bourg qui n'est pas pour ce motif eleve lui-meme an rang de colonie

C'est ce que nous a appris notamment un papyrus de Paris public par M. Haus-

soulier ou I'on voit que Septime Severe et Garacalla avaient ainsi assigne des

terres a d'anciens soldats dans le Fayoum ''b 11 se pent qu'il en ait etc de

meme a Doura-Europos et que les veterans, pourvus d'un domaine, aient con-

tinue a y former un groupement separe. Des decouvertes ulterieures pourront

seules nous permettre de choisir entre les d(‘ux possibilites et de fixer en inemc

temps la signification restee douteuse de a'ju.axy.o/ a la premiere ligne. Elies

nous apprendront aussi ce qu il taut entendre par les coloni, qui servaient au

deuxieme, peut-etre meme au premier siecle, dans la cavalerie imperiale on

Judee et si Eon doit y voir des recrues fournies par les colons romains de

Syrie ^^b

1^1 Vita Alex., o8 : « Linaitaneis ducibus et

militibus, ita ut eorum csseiit, si lieredcs

eorum militarent ». — L'habitude de coiiceder

aux soldats des terres pour assurer leiir siib-

sistance remontait dans la vallee deTEupbratt*

au temps d'Hammourabi
;

cf. Revue de philo-

loijie, XLVllI, 19-24, p. lOo. On la retrouve

chez les Ilittites, cf. Clq, La Lois Hittites, dans

la Noiiv. revue hist, de Droit, 1924, p- 33 ss.

Cf. Digeste L, 13, 1,9: Pulinyrn civitas

prope barbavas gentes coUocutn.

(3) Cf. Kornemann, Klio, XI, 1911, p. 390

ss. ;
Lesqcier, LWrmee romaine d'Egypte,

1918, p. 331 ss.

Haussoullier, dans le Floriteginm Mel-

chior de Vogiie, 1910, p. 183 ss. Cf. Wilcken,

Grundziige und Chrestomathie dev Papyrus-

kande, n® 461 et tGrundz.) p. 403. — II en a

ete de meme dans d autres provinces, notam-

meut en Afrique. Cf. Cuq, Comptes rendus

Acad, des laser., 1920, p. 344 et 1 article de

M. Careopino sur la colonisation syrienne qui

paraitra bientot dans Syria.

V' Uiie inscription de Saura dans la Tracho-

nite, datee de 73 ou 80 ap. J -C. mentioune un

STcaTOTZioapy 7]; '--ztov qui fut pius

tard general d’Agrippa 11 (Dun nbeuolr, Or.

inscr.. 423 = in^cr. Gr. res Roia. ]>ert. Ill,

1144i. ScHLRKR {Gesch. des Judischen Volkes,

V p. 393, n. 37) croit qu’il s'agit des colons

etablis par Herode le Grand en Trachonite et

en Batanee. Cependaut un Cornelius Dexter,

decore par Hadrien dans la guerre de Judee,

etait praefectiis alae I Aug. geniinae Colonorum

( CIL, Vill, 3931 = Dk^svl, laser, set., 1400).

Peut-etre est-ce la meme aile de cavalerie

qu’on trouve en 133 dans I’armee de Cappa-

docc (Arrien, Ect. 1 : V/.r,; r, ovoga /.oXtuvs;) et

plus tard en Armenie (Cigiiorius, dans Flea-

lenc., s. V. « Ala », col. 1238).



UNE DEDICACE DE DOEUA-EURUPUS, COLUNIE ROMAINE 353

Los nomiiios a cOto des colons, sent les moiiibres du Consoil mu-

iiicij)al, {I'^siinilcs aiix ddciiriuris des cites d Oecidcnl. Cuiiiiue leL. ils eoiiser-

vaierd. coniine par le pas>e la plus large part dans le gouverneinenl de la

colonic, si la vill(‘ aAait obtonu re litre.

Enfin, a cote des bouleutes, apparaissent lo'^ pretri^s d(‘ la den^sse Arte-

mis *>, un clcrge nombreiix desservant le vaste temple, qui avait sans doiite une

administration iiropre. distincte de celle de la cite

A (juel litre cos colons, liouleuter? et pretres sont-ils nommes dans la dedi-

cacc*

'! I^a lacune du ti^xte rend difticile de le saA oir. Les traces (b^s lettres qui

sulisi^tent pernudtraiiMit di^ lire a la fin [Muir allusion possible,

an ba>>in dont nous parlerons lantdt. Mais il e^t plus vraisemblabb' ([lu^ b‘

t(‘xte portait une dat(‘ S' A-jov/o-j. c est-a-dire le deuxieme jour du mois mace-

do nien ASov:>:ro; oil Aovembre-Decemfire ^ Cidte date est probablenient i*elle do

la coii>ecration (b‘ la cliapcdle. a laquell(‘ assisterent les autorites civiles et ro-

ligieustV'^. II faut alors restitinu' une expre>sion cnmme ?>: ioo'17el ~yyr,7 y:j. Lette

const‘ci*ation solennelle des tempb‘S et d('s image?? sacrei‘s devait. eii Orient,

etr(^ celelirei' a certains nioiiuuits favorables determines par le (*our> des

astres

Cette ins(‘ri[)tion. interessante par son contenu. Post aus^i par le lieu ou elb'

a etc decouverte. Aous avons dit eii commencant qu elle se trouvait dans une

ebambre situee hh lun'd d une place dont le cote sud etait occupe par des >alles

consaiu'ces an culle d'Ai bdnis. Aoiis aoaoiis done qm^ le temple s'etendait plus

loin (jii il n’l'dait pm niis de Laffirirn'r jus([iCici. II entourait, nous 1(‘ vo\on^

maintenanl, lout lad (^S[)ac(‘ qiiadrangulaire, ipii n est point une place jniblique,

mais une Aa>te cour, telle ipi on pouvait s attendre a la trouver dans un grand

'Pi (All sail SeIou(‘i«* du Tigre tdait

admiuistree par un srnat de trois cents iiiem-

bres Tacite, Annales VI, 42 : « Trecenti opi-

bus aut sapientia delecti iit setialiK ») et

Cette HO VAII est represeutcesur ces mounaies

qu’elle a fait frapper
;
Gahdm:u, Cal. Greek

Coins Brit. Mas., Partfiia, p. xlvi et lxmii
;

Hill, Mesopotamia, p. (Wii.

Cf. sur eette autoiinuue de radaiinistra-

tion des temples on Orient, Pkaud, Ephese

et Claros, 1922, p, loo ss. — Terres apparte-

Syria. — V.

iiant a des temples et distincte^ du domaine

municipal (Ui Syrie
;

cf. Ci.ermox i-(Onm al ,

Been eii, V, p, 80 ss.

(»' Sur le calendrier luni-solaire de Dnura,

cf. C. /?. Acad. I user., 1923, p. 40.

O' J'ai public dans le Cat codd. astrol.

Grace., Vlll, 4, [>. 2o2, un chapitrt' de Julieii

de Laodicee -sy. 6£wv Cf. PoRnnuE,

Ue philosophia e,c oraculis haar., ed. XVolff,

p. 207,

45
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sanctuaire syrien. Un autel s'elevait probablemeiit au milieu de cette cour,

comine dans cello (jui s’ouvrait devant le temple des dieux palmyreniens

mais nous n'en avons pas constate Texistence, lo deblairnent do cette partie du

terrain ayant ete a peine amorce.

Mais si la preteiidue place publique est en realite consacree au culte d'Ar-

temis, il en est de meme du petit theatre dont Tentree donne sur cette cour.

Ainsi se trouve delinitiv ement confirmee rinterpretation proposee par Cler-

mont-Ganneau pour cet edifice en hemicycle C’etait un tlieatre sacre permet-

tant d'assister commudemeut assis a des ceremonies religieuses. Herodieu

decrivant un sacrifice soleanel ollert par lleliogabale a Rome scion Ic rite

syrien, nous dit quo tout le Senat et Tordre equestre, disposes comme au

theatre, se tenaient autour des officiants^ ». Quelque cliose d'analogue a pu

se passer en petit dans noire lointaine colonie.

Aux oxeinples que nous avons dcju cites dans Syria de ces theatres sacres

on pent en ajouter un particuliercment ciirieux. La ville de Gcrasa (Djerash)

nc comptail pas nioiiis de trois theatres, dont le plus grand etait a cote d'uri

temple, mais c*est le troisicme, situe en dehors de la ville. \crs le nord, qui se

rapproche le plus de celui de Doura par ses dimen>^ions : il mesure seuleinent

lb m. de diametre, le notre environ 12 m. 50. Devant ce theatre, s'ctendait

une terrasse, soutenue par des arcades, qui dominait deux grands bassins rec-

tangulaircs, alimentcs i*ar des sources jaillissant en cct endroit (lig. 1) Or,

une inscription gravee sur un pilier du theatre rappellc que rilln^^trissisme due

Paul a celebre pendant plusieurs annees « le ties agreable MaToumas » et que

(C Cf. Syria, 1923, p. 16 et pL XV".

Il est possible d’ailleurs que ce theatre

ait servi siruuUariemt'ut de local pour les

seances de la Boule. Les buuleutes soiit nom-

mes dans notre inscription a cote des pretres

(rArtemis (d le buuleuterion de Mibd, cons-

truit entre 175 et 164 par Antiochus I\", pent-

etre urimitatioii de celui (rAutioclie, avait la

forme d'un theatre. Gf. \Vii:GA>D, Milet,

Ergehnisse der Aasgrnhungrn, II, Das

Ralhftnns, p. 99. — 11 en etait a pen pres de

meme a Priene. Gf. C. R. Acad. laser., 19-24.

p. 26, n. 2.

0) HlrodiE^, V, 9: rA r.i'zy. r^

y.il to Ta^oa iv OjaTf-ou sy r'oaTi.

11 ne scmble pas qu'oii puisse traduirc ici

(( en costume de tliealrt' ».

Syria, 192‘L p. 206 s.

6” Description, avec plan et coupe, par Sciiu-

MACiiEU, Zritschj'ifI des Deiilsrfien Palastina-

^creins, XX\", 1902, p. 167 ss. Cd’. Gltiie,

Gerald, 10 P), p. 46. M. Rostovtzeff me si-

gnale aussi uue inscription de Ganatha (Ga-

G>Ar, Ifiscr. Gr. ad res Ruin. pert. A\lj 1235) on

ii est question de la fondation tou Oearpoiioou;

wo£ioj. Ge petit theatre nXdait probahlement

pas une salle de concerts, mais Lannexe d un

temple.
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a Daphne ou les eaux jaillissaient en al)ondance. En ehet, un passage do

di‘ saint Jisin Clirvsustoine, tlont la sagaeite du vieux Godefroy a drja apor^ii

la portee nuns apprend qu apres une nuit do ripaille. lo pouple coiirait y

conteinpler du hant (Tun theatre les ehats do h^ninies nues, nageant et plon-

geant dans un has'^in, (jne reinplissait une source Tous cos details s'ac-

cordent reinar(|uahleinent avec la disposition des lieiix telle qu'elle a ete

reli‘Vee ii Giu'asa.

Avant de se reduire a des banquets et dc‘S jeux aquatiques et do devenir

sinq)hMueiit un di\ (‘i tisseineiit liceneieux, le Maiouiiias avait(He une eerenioiiio

religieus(‘ du pagani^^mi^. A Ostie, ou sVdaient comt)inees la fete SArienne et

une vi(dlle fete latino, les personnages h*s plus considerables de Uoiiie pre-

iiaient plai^ir. nous dit-on, a se jider I’un 1 autre dans les Hots d(‘ la nier

La baigiiadi* et le plougeon etaient des actes rituels d’ou Lon attendait une pu-

rification.

Artemis etait la deesse tutelaire de Giu^asa : a Antioche le Maioumas se ce-

lebrait pendant 1(‘ inois Artemisios on doit so demander si. dans le temple

d’Artthuis a Doura. il n*a pas subsiste quebjue iridice de sa celebration, Peut-

etre bien. Sur b^ cote ouest d(‘ la cour du temple, nous avons constate 1‘exis-

tence de ce (pii [)arait avoir etf‘ une piscine rectangulaire <le plus de 8 m. de

Talniiidische Airhnologie, t. HI. 1902, p. 127.

— Lo nom do y>r~0'X7.z-i7. r, X7L etait

(Jonno ail lion ([iii avait etc cdni do la forni-

oatitui d'Nrad avoo los fillo'^ dr Moah ((d.Lu-

mont-G vnm: vL
,
Recueil arch, or., IV, p. 270,

339 s.). Co fait corrobore Vopinion quo I(‘

port do Gaza a dii son nom a la fCde qui s'y

colobrait.

O' MAL\LAb, p. 281 f. : Jlmln, Misopoyoiij

p. 3ii2.

O' GoTiioFUEOL'b ad Cod. Tiieod., XV, (i, 2,

t. V, p. 403. Cf. Lucas, 1. c.

Jean CinasObroMi
,
Iloinil in Malik , Vll,

6 (MigNE, P. G.j LVll, p. 79
1 : Ka-atvS/;'.; si:

ro OcxTcov lOi'.v vY,/o;j.Eva; yj/av.a: /.x’

-xpxoi'v'j 7.~un'j . .

.

K'c k~iz / otxoo a-./.t''/

,

(O-XTS V7,/0|J£V’^/<' “Oy/TjV 'OHLV */X'. '>X'JXV'/>V SrrO'JIlVX’

-/, ;x£v v/^l/iTxi to tw;j.x, 0£

clov xxTxnovT'.^fj "ov T?,: x ’zz
'/r ' zlT.; iu6ov.

To'X'jt'u yxp Toij Txvr'vr,, ojx ajTO

XXT'.OVTXC TO 00^)0, X/ /.’xV^oOiV V.Mh

Z

tJjV =/.£’

/.XA'VOO’JJXIVtiJV OXAAOV J”Opp’jy ' OUT TZO’Zl. ’AaAX TO

y XA£-AjT£pOV £X£'VO £-JTI fj~’. XX' TST'pV Tr,V TO:a*JTY,V

-XV^jAiOp'XV XXAOjCT'. XX’ TO -iloL'-fj; T/,; X-f.)AE''x5 V,-

oovyc EJpinov Ovop xTo J T:. . . TTTcoTOV odoATC V’JXTOC

T.yjXy.’xrj7.', i'
tt, r:poTOOx:x tx: '^jyx; 6 oixooao;...

ifp Oexttm xoAU’j'orjOpxv., . xotxl xi

v7,yo[X£vx[ xrrxvTx; i/,ii p.3TX tioXXvjC arzozv’voua'.

TYj; aiTyjvY,;.

A' L\uus, Je Mensih., IV, 8i) p. 132

Wiiusoh)! TX ;zpojTX TY,; 'Pajp.y,£ tcXooviec

TjOj'xOe'v TjViryovTO iv to'.c OxXxttiol: j'5x'j'v

xAArjXou; ipoxXXovT*;. Cf. Garcopino, Mrgile et

le^ ori(jUies d'iJ^tie. 1919, p. IHi. —11 on etait

prubabloaiont do iiitMue a Maioiima, le port <lo

Gaza. — Comparer le xXxo- ojttx’. des mys-
teros d'EIeusis.

Malalas, L c.
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longueur sur 1 m. 25 de largeur et profonde d'enviroii 70 ciiu (PI. LXII,

tig. 2). Dans une villo on roau rtail rare, on nc [>ouvail s attendre a deeuuvrir

nil plus vaste bassin^^'. Dans le sable qui remplissait cette cavite, on decou-

vrit d'abord un gros vase de terre grise (}ui eontenait iin nioreeau de soiifre

— les fumigations de soufre passaient pour (‘atbarti(pies — puis le crible

grossieremcnt modele que reproduit la PL LXIL tig. 3. Une plaque de lerr(^

cuite e[>aisse de 3 eiu., inunie d un r(‘l)ord de i ern. de bant, est percee de

neuf rangees de petits trous et de einq autres un pen plus grands, qu‘on

pouvait au besoin l)ouelier. Le ri‘bord. dont le sonimet est legerement eon-

<*ave, est renforee aux: angles par des parlies pleines qui en eou[)ent les coins

interieurs. Elies sent percees de cavites oil devaient etre tixees des corde-

!(dt(*s ou chaineltes [xuir suspendn' b‘ erihle ou le ^aisir. Sur la tranche su[>e-

rieure du rebord on lit, tracee a la jminte. la dcAlicace :

C C n I I

M( y/:75y:) sTTscxx'/^jCjus'^oz Aa[v]i[7:]/.o[;

Au nom grec du personnage cdait joint son noin semitique, malheureu-

s(‘ment p(‘u lisihle. comme dans un(‘ autre inscription de Salihiyeh ou on lit

Krov^O’j'
I

A5-/:vcaoj|ooj A Gi77oI5>:7/yj o
|

Pscystc/jAoc
j
May/L-

etc. Nous connaihsons un Daniel palmyrenien et d'aulres Orienlaux

paraissent s‘etre appeb'^s de meme

11 est pen vraisemblable (jin' le fabri(piant ait voulu signer un produit aussi

grossier que ce recipient et le graftite trace apres la cuisson sur le rebord

de celui-ci rappelle probablemeiit par la formule My/:cr5-^ une dedicace d‘un

tidele. Co meme verbe so ndrouve a Doura au debut d‘un grand nombre de

lU Comparer les bassiris dc la roar du t<‘m- XVaoxH, Cdbil. Greek coins Br. d/us., ParthlUy

pie de Baalbek. L’Euplirate, qui coule au pied p. lvi

de la moiitagne dt‘ Doura, a un courant trop Compfes r.^rulus Acad, laser., 19“23, p. 24.

rapide pour qu’oii puisse s’y baigiUT sans O' Vouth, Inscriptions seni, 59 SN:7;cf.

danger. Cf. cependaiit Lucicn, Menippe, c. b. Ammikn M\uc., XXX, 1, 11, 17 : Dnnielus et

O' C’est la forme que proud parfois le nom linrzifneres,

du roi macMonien Awo;. Gf. XVakwick



358 SYRIA

proscynemes*^). Ce crible serait done un objot liturgique et aurait servi a des

ablutions rituelles peut-tdre a I'occasion de quelque fete analogue au Maiou-

inas. .Mais il y aura lion do revonir siir ce point quand nous decrirons le temple

d’Artemis et les menus objets qni y ont etc mis au jour.

Cf. Comptes rendus de VAcad. des Inscrip-

tions, 195 i, p. 21.

l-' L'usage du crilile dans la divination est

Lien connu. Cf. Bolxhe-Leclercq, llistoire de

la divination, i. I, p. 183: 1\-vll\-AV[sso\va,

Realencyclop,, s. v. Ko7/.'vo;javT£'a.. — Crible

Fra>z Cumont.

pour faire passer le sang dont on arrosait

I’initie (?) : Uostovtzeff, Une tableite tkraco-

tniUiriafine, dans Mem. presentes par div.

sav. a IWcad. des laser., t. Xill, 2® partie,

p. 9 [393] ; 19 [403], plauche I, 1.



BEYROUTH, CENTRE D’AFFICHAGE ET DE DEPOT

DES CONSTITUTIONS IMPERIALES

PAR

PAUL COLLINET

En rechereliant dans notre Histoire de I'Ecole de Droit de Bei/roiitli^ dunt

rapparition ost pruchaino, los raisons qui ont dcl<‘Piiiino la creation do cette

Ecole, proliableineiit des lo ir' hiecle, nous avoiis etd conduit a etudior d(‘

pres la question de savoir si la fondatiou do TEcolc ile Droit iraurait pas

eu quelque rapport avec rexistenee a Beyrouth (Tun depot des constitutions

imperiales.

La reponse a cette question, negligee par les rares auteurs qui so sont

occupes on de I'Ecole meine ou des constitutions iin[)eriales, necessitait

I'etablissement prealable du premier teruie du rapport, la demonstration, a

I'aidc d'arguments de vraiscmblance on de preuves tiroes des textes, du fait

historiqin^ que la ville de Beyrouth avait du etre. du. le au vr siecle, le siege

d’un depot auquel etaient transmises, pour raftichage et la conservation, les

constitutions interessant FOrient ou interessant au moins certaines de ses

provinces

1. — Mommsen a ete attire a deux reprises par ce probleine sans Ic poser

d’une fagon aussi nette.

Unc premiere fois, en s'occupant du Code Theodosien il a remarque

que treize constitutions de ce code ont ete aflichees a Beyrouth: p{ro)p{osita)

Beryto, comme le portent lours souscriptions

d) Nous remercions tres vivoiiient la Direc-

tion de Syria d’avoir bien voulu, en acciieil-

lant cet article d’hisD>ire juridique, nous ai-

der a faire mioux connaitre la plus celobrc

Ecole de Droit de i'Orient, aujjourd’hui rcstau-

ree dans VEcole franraisc de Droit de Bt‘y-

routh.

*) Tn. Mommskn, Das Iheodosiscke Gesetz-

bach, dans Z. S. S., t. XXI, 1900, p. 168-169 =
Ges. Schr., t. IL p. 387-388. Uf. aussi les Pro-

legomenes, p. XXIX, de 1 edition de ce Code

par Tu. AIommsrn et P. M. Meyer, Theodosiani

librlWI, i, I, Beroliiii, 1905, in-4®.

Mommskn, loc, ciL, p. 168, releve ces

constitutions dans Fordre chronologique :

325 : Vicarius Orieutis (?), Cod. Theod. 15,
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Sans entrer dans Ics details, il a alors suppose que I'aflichage a Beyrouth

s’expliquait pur 1‘hypothese suivaiite: a B(U*\te, quoique n’etant pas le chef-

lieu de la province de Phenicie [le cheWieu iHant la ville de T>r], et nYHant

pas meme pour ce petit district le lieu principal de publication |ce lieu etant

Tyr], (Beryte) conservait non seulerncnt les rescrits qui portent la souscrij)tion

proposita Beryto, comme aussi ceux dans lesquels Tyr est nominee metropolis.

mais, selon toute apparence, d'aiitres materiaux encore concm-nanl avant tout

cette partie de TEinpire I'Orient], peut-idre la masse principale des ordon-

nances imperiales adressees a des fonctioiinaires autres que ceux de Constan-

tinople

D’apres lui. les constitutions du Code Theodo^^ien qui iie vienrient [las des

archives de Constantinople (peu iinporte leur natiin') vienneni de lii id sans

doute de collections faites pour TEcole de Droit de Beryte

Mommsen nnint a nouveau sur le sujid. en recherchant quel [xuivait etre

le pays ou Gregorius avait compose le premier Code, le Code Gregorien C'.

11 est incontestal)le que Tauteur a rassemhie les constitutions qui torment

son muvre dans la moitie d(‘ IT^mpire soumise aOiocletien. rOi icMit^*': mais^

disait Mommsen, on n‘a pas encore remarque que la moitie des constitutions

de ce Code qui out conserve leurs inscriptions completes sont a<lr(.'sst*es, suit

a das praesides Sf/riae soit an praeses proi'incufe Phoenircs^'^K Et il deduisait de cette

remarque que Gregorius avait etc [irofesseur a TEcole de Droit de Bevrouth.

12, 1 — Cod. In&i. 11, 44, 1 (Maxinw />/>.)’

362 . Comes Orientis, Cod. Tlieud., 12, 1, oi

= Cod. lust. 10, 32, 23 ; 363 : Praefectiis

praelorio. Cod. Tlwod. G, 27, 2 ;
365 :

pas de

titulature, Cod. Tfieod. 7, 22, 7 ;
366 (ou 369)

;

Com(‘s OrLciitis, Cod. Theod., 4, 12, G = Cod.

lust. 4, 61, 7 ;
370 (ou 373) : Praefectus prae-

torio, Cod. Tlieod. 12, 1. G3 = Cod. lust. 10,

32,20; 372 : Praefeclus praelorio. Cod. Tfieod.

13,9, 1 Cod. lust. 11, G, 2; 372: Con?u-

laris Pho(‘uices, Cod. Tfieod. 13, 1, 9: 381:

Magister oriiciorum, Cod. Tfieod. 10, 24, 3 :

382: Comes Orientis, Cod. Tfieod. 8, o, 41 ~
Cod. lust. 12, 50, 10; 382 : sans adresse, duta

Tyro metropolis Cod. Theod. 7, 13, 11 ^ Cod.

lust. 12, 43, 2 \Eutropio pp.); 384: ^aus

adressc, Cod. r/ieod. 11, 1, lO-ll, 2, 4-11, 15,2;

3i9: Praefeidu'^ praelorio, Cud. Theod. 1,32, 7.

C) Mommsk.n, loc. eiL, p.lGiC

(') Lor. idt., p. 173 En (*e ^^ens aussi,

P. XoAH.LEs, Les Collerf iotts de Xovelles de

VEmpereur Justinien : or (pine et formation

sous Justinien. these' d»‘ Pordeaiix, 1912, p.(>3-

G4, 63 (a la p. 64, 1. I, suppriiner le mot a en-

core ))).

') In. MoMMbEx, Die Ifeimnth de'i Grepo-

rianiis dans Z. S. S., t. XXll, 1901, p. 139-

144 ^ Ges. Scfir., t. 11, p. 3GG-370.

(c P. Krueger, Gesch. d. <Jaelfen des roem.

/(cr/t/.s2^ed.,Mnnich, 191 2, p. 322; trad frain;.

tie la l*-e<l. parBri^saud,Pori<, IS94, p. 379.

(^) Praest‘s Striae Chari^iius (290', Cod.
fust. 9, 41, 9: Praesos Syriac Primo^us (293),

Cod. lust. 7, 33, 6 ; Praeses Syriae Verinus
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Paul Krueger, coatinuait-il, a soufenu recoinment que le compilateur

avail tire ses materiaux cles archives imperiales; cette opinion doit elre ecar-

tee par ce que nous savons maintenant de la publication (par voie d'affichage)

des constitutions imperiales. Pour celles qui sont adressees a des fonction-

naires, elles sont publiees aux lieux de leur reception, cola ressort du Code

Theodosien conime du Code Gregorien. En ce qui concerne la Phenicie, que

ce ne soil pas Tyr, oil siege le gouverneur de la province, mais Beyrouth qui

soil le lieu de la publication, Texception doit s'expliquer parce qu'on assimile

cette ville a la capitale de la province en consideration de son Ecole de Droit.

Pour les constitutions adressees a des particuliers, Tidee de Mommsen etait

moins ferine : ellns ne sont pas en principe soumises a publication
:
pourtant

il a du arriver souvent qu'elles fussent purtees a la connaissance du public

par les autorites qui avaient tranclie les proces d'apres ces rescrits a et les

professeurs de PEcole de Droit de Beyrouth ont pu facilenient se procurer les

copies des constitutions publiees de la sorte ».

En resume. Mommsen croyait que la ville de Beyrouth avail ete un centre

privilegie de publication des constitutions par voie d'affichage, meme des

rescrits adressees a des particuliers. aussi bien au llaut-Empire deja (d’apres

le Code Gregorien) qu'entrc 323 et 38b (dates extremes des lois affichees a

Beyrouth d'apres le Code Theodosien)
;

le motif d’une telle faveur aurait

ete, selon lui, Eexistence dans cette ville de TEcole de Droit.

11. — Des deux seuls auteurs qui, a notre connaissance, ont fait allusion

aux vues de Mommsen, Tun, M. Paul Krueger, a, malgre Tautorite du

maitre, maintenu sa propre opinion en continuant d'affirmer que Gregorius

avail pris les materiaux de son Code aux archives imperiales Car, croiUil,

1® les rescrits aux particuliers n'auraient pas pu etre rassembles par un autre

moyen
;
opinion discutable et nous le prouvcrons dans un moment ;

2*^ Paffi-

chage facultatif des rescrits aux particuliers, suppose par Mommsen, n'a

jamais ete opere. autant que nous le sachions. a un autre lieu que celui de

leur emission.

(‘*294), Cod. lust. 2, 12, 20; Praeses provinclae (2) Mommsen, p. 1-44,

Phoenices Crispinus 292), Cod. lust. 4, 23, 3. Krueger, op. cit., p. 318, n. 12 (passage

(b Krueger, op, ci7., p. 318 : trad. fran(;., nouveau de la 2^^ edition).

p.374.

Syri.a.. — V. 4G
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gard^e au centre de dep6t de Beyrouth. Le redacteur du Code Gregorien, les

auteurs des appendices a ceCode. — quine sontpas nt'cessairementdes profes-

seurs, on discutcra ce point toutal'lieure — auraient eu alors les plus grandes

facililes pour en lever copie, en faire un recueil ou completer le recueil ori-

ginal.

Une telle solution presente l avantage de no pas heurter de front le prin-

cipe, reconnupar .Mommsen, que les constitutions adressees auxparliculiers ne

recevaient aucune publication
;

elle ne contredit pas non plus I'assertion de

.M. Paul Krueger que celles qui, par exception, etaient al'lichees I'etaient au

lieu de leur emission. L'affichage des rescrits d'interet prive. ou qu'il ait eu

lieu en dehors de Beyrouth, est une pratique absolument independante de la

reception de ces memes rescrits on un « centre distributeur ». Beyrouth, en

Pespece.

Par ailleurs, la celebre inscription de Scaptoparene (238). dont .Mommsen

lui-mbme a signale Pimportance (*>. montro que h‘s rescrits aux particuliers

etaient, avant leur afllchage. enregistresa Rome dans le Liber libellorum rescrip-

tonim ct proposilorum (du prefetde la ville sans doute), dont les parties tiraient

la copie qui les interessait. II n’y a aucune raison d’imaginer qu'a Beyrouth,

siege d’affichage des constitutions, un enregistrementn’eutpas existe comme a

Rome, et. comme il arrivera plus tard. a Constantinople. .Mommsen, au reste.

Pa reconnu implicitement en ecrivant que Beryte « conservait » une masse de

materiaux dont certains devaient etre utilises lors de la redaction du Code

Theodosien Son seul tort est de n’avoir pas etendu son idee, si juste et si

logique, jusqu'aux constitutions du llaut-Empire, sources du Code Gregorien.

L’cxistence probable a Beyrouth d’un depot des lois fortilie done la conjec-

ture de .Mommsen que le Code Gregorien a ete compose a Beyrouth. Elle per-

met meme de detruire Pobjection de .M. Paul Krueger quo le compilateur du
Code Gregorien n'aurait pu rassembler les rescrits aux particuliers qu'en con-

sultant les archives imperiales. Gregorius a pu, tout aussi facilernent, recueillir

a Beyrouth les elements de son oeuvre.

Rotondi nous sernble egalemcnt avoir apporte un argument favorable a

(*) Mommskn, Gordians Decret roii Skapto- Giuard, Textes, 5“ ed., Paris, 1923 in-16
parene, dans Z. S. S.. t. XII, 1892, p. 244- p. 203-205.

267 ^ Ges. Schr., t. II, p. 172-179; cf. P. F. (*) Supra, p. 360.
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noire maniere de voir. En acceptant I'origine probablement berytienne d’ad-

ditions faites au Code Gregorien en 292 ou apres 292 — il s'agit la des trois

conslitutions do 292 adressees a Crispinus, gouvcrneur de Phenicie "b — en

reconnaissant comme des additions de provenance orieiitale au memo Code les

constitutions de 295-304 <->, — Pauteur italien est venu par avance a notre aide
;

car, pour que de telles additions aient ete possit)les, c'est que les anonymes

qui ont complete le Code Gregorien avaient eu le moyen de se procurer a Bey-

routh meme les textes des appendices. La source de ces documents avail ete le

depot meme des constitutions destinees a I’Orient.

Que le Code Gregorien ait pour patrie d'origine Beyrouth, faut-il tirer do

la avec Mommsen la conclusion que Gregorius a ete un prol'esseur de I’Ecole

de Droit de Phenicie ? En aucune faeou. 11 se pout qu’il ait enseigne a Bey-

routh et qu’il ait compose son Code dans I’interet de ses eleves pour rendre

son enseignement plus facile Mais il se pent aussi, et non moins vraisem-

blablement. qu’il ait etc un conservateur du depot des lois, et qu’il ait conyu

son pi’ojet pour le plus grand prolit de tons, professeurs ou praticiens.

Quant au Code llermogeuien, il serait tout aussi facile, eu trans[)orlant

a son examen le raisonnement de Mommsen, de faire presumer sou origiiie

beyrouthiue. Ce Code, au jugement personnel de Rotomli, no renfermait que

des constitutions des deux annees 293-291, et a ete com[}ose au debut de 29.5;

les rescrits des autres annees sout des anomalies Les constitutions dont les

souscriptions subsistent sont toutes datees do I’Orient et Diocletien en est I’au-

teur. Ilermogenien, done, vivait dans cette partie d(' LEmpire'^'. Nous ajouto-

rons que. comme .Mommsen I’avait remarque pour le Code Gregorien. plu-

sieurs des lois provenant du Code Ilermogenien dont les inscri[)tions ont ete

conservees'"' sont adressees a des pnie^idos Si/fiac''''* ou. fait digue d attention.

(*) Supra, p.36^2, n. 2.

(2) Supra, p. 362.

(^) Les conipilateurs les plus anciens tlcb

Novelles de Justinieii out tdu des professeurs

de Goustantinople (Noailles, loc. ciL, p. 120-

121, 131).

(^) Rotondi, op. cit., t. L p. 118-122, 128-

131 isur les additions de 314 et de 364-36o,

ces dernieres d’origine occidentale, les pre-

mieres d’origine douteuse).

Krueger, p. 321-322
; trad. franQ.,

p. 378-379.

(^ ) ?sotre tableau est dresse d’apres I'lndex

des noms des destinataires des constitutions

de Dioedetien, etabli par Rotondi, t. 1, p. 268-

283.

Crispinus - sans son litre, mais qui n’est

pas douteux : Supra, p. 3r>2, n. 2) (293 1 Cod.

lust. 9, 9, 2o; 10, 62,3; ^291), Cod. lust.

2, 10-1, 49, 12; Praeses Syriac Primosus (293),
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a des etudiants en droit de I'Ecole de Beyrouth La conclusion serait done,

pour ce Code coinme pour le precedent, qu'il a pour « patrie » Beyrouth.

Rotondi, adoptant de confiance I’opinion de M. Paul Krueger ecrit que hau-

teur du Code Hermogenien a du « surement » tirer ses materiaux des archives

imperiales'^', en se servant des deux codices officiels de 293 et 294 Pour-

suivant le parallelisme avec le Code Gregorien, rien ne nous interdit de penser

autrement et de supposer qu'llermog^nien aurait transcrit dans son Codex les

constitutions de ces deux annees qu’il trouvait au depot des lois pour 1 Orient

installe a Beyrouth, soit en qualite de professeur, soit en qualite de conserva-

teur de ce depot.

IV. — En favour de notre idee que la ville de Beyrouth aete le siege d’un

depot des lois pour l Orient, intorvient, croyons-nous. un texte qui a echappe

a .Mommsen.

L' Expositio Mills mundi, opuscule geographique du Bas-Empire, parle au

§ 23 do Beyrouth, civitas valde deliciosa et auditoria legum habens. Elle relate

que de cette ville (inde enim) les ciri docti in omnem orhem terrarurn assistent les

juges et des personnagos appeles par elle les scientes leges surveillent les

provinces auxquelles sont envoyees les ordonnances imperiales (... et scientes

leges custodiimt provincias, quibus mittuntur legum ordinat tones)

.

Quehjue vague

que soit I'expression scientes leges qui n’est pas moins imprecise que les

termes « juristes » ou vop.txoi, il est clair pourtant qu’elle ne designe ni le

gouverneur de la province de la Phenicie maritime (puisque le pmeses Ptioe-

nices marilirnae reside a Tyr, non a Beyrouth, et puisque hauteur du passage se

sert du pluriel), ni des professeurs de I’Ecole de Droit, auxquels on pourrait

songer a premiere vue, en raison du pluriel employe et parce que, dans

hordre des scientes leges, ils occupent le rang lo plus ('deve. L’identitication

des « juristes » en question et des professeurs ne saurait etre retenue, attendu

que les maitres de I’Ecole de Droit sont vises formellcment au § 25 sous leur

titre de viri docti in omnem orbem terrarurn correspondant au titre connu de

Cod, lust, 7, 33, 6 ;
Praeses Syriae Yerinus

; 294), Cod. Iasi. 2, 12, 20 ;
le m^me sans son

litre) (294), Cod. lust. 7, 16, 40.

(^) Severinus et ccteri scliolastici Arabii

isans date), 293 selon Rotondi, Cod. lust.

10, 50, 1.

(2) Krueger, p. 322; trad, frang., p. 379.

(^) Rotondi, t. I, p. 123.

(^) Ibid., t. I, p. 124.

I-') Reedite par Th. Sinko dans Arch, f, la-

tein. Lexikogr., t. XIII, 1904, p. 549-550.
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Tfj; oixou[jL£vy]5 6 i6a(7xaA0 t
**', a eux donne par leurs successcurs du vPsieclo.

Sous Texpression A'ague de scmtes leges. Tauteur du passage a done entendu

parler d'un groupe de personnages d’un autre ordre, « juristes » certes.

luais exergant des fonctions techniques parliculiiires, qui ne sc confondent

ni avec I'enseignement, ni avec le role d’assesseurs des juges.

Les fonctions propres de ces juristes sont d'ailleurs indiquees au § 25 : dies

consistent dans la surveillance des provinces auxquelles sont envojecs les

ordonnances imperiales.

Malheureusement Ic texte ne donne aucun detail plus precis; son carac-

tere de « guide geographique » legitime sa brievete
;
notre Joanne serait-il plus

explicite ? II ne dit ni la nature de la surveillance et ses modes, ni par qui les

ordonnances sont envoyees aux provinces, ni quelles sont ces provinces.

Pour commencer par cc dernier point, les provinces surveillees de Bey-

routh ne sauraient etre que cedes de l Asie. en dehors de 1 Asie Mineure, cette

derniere region etant par sa proximite avec Constantinople placee plus aise-

ment sous le regard direct des agents de la capitale. Cc seraient sans doutc,

avec la Syrie, les provinces de I'arriere-pays, I’Arabie, la Mesopotamie.

Quant a la nature de la surveillance exercee, die ne saurait revetir une

portee generale, les gouverneurs etant les surveillants legitimes des provinces ;

il semble bien. d'apres le contexte, que la surveillance des « juristes » de

Beyrouth se borne au controle, dans lour ressort, de Pexecution des lois, e'est-

a-dire des diverses sortes de constitutions en vigueur au Bas-Empire, apres la

suppression des rescrits aux particuliers depuis Constantin.

Mais, si les scientes leges surveillent Pexecution des ordonnances dans

certaines provinces do I’Asie, la raison meme de leur mission de controle ne

vicndrait-dlo pas du fait que les ordonnances seraient expediees a ces pro-

vinces par eux-memes ? Autrement. et au cas oil les lois eussent ete par hypo-

these dirigees sur ces provinces par Constantinople, comment les « juristes »

de Beyrouth auraient-ils connu la teneur des lois dont leur role etfectif con-

sistait il surveiller I'application? De toute necessite, pour qu'ils pussent execu-

ter leur mission, le pouvoir central aurait dii leur communiquer ses decisions

legislatives. N'est-il pas plus simple de supposer que Tadministration Byzantine,

(q L’ideatite des deux litres, toute manifesto qu’elle apparaisse, est etablie dans notre volume,

chap. IV.
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ea d(ipit Je ses exct-s bureaucmtiques,. s est epargiie un double euA'oi, I'un

direct aux provinces en cause, I’autre pour meinoire aux « juristes » de Bey-

routh
;
et, pour parler net, n"est-il pas plus simple de penser qu'elle adressait

aux scientcs lajes de Beyrouth les lajum ordinal ioncs pour qu’olles parviennent

par leurs soins aux provinces qu’ils surveillaiont?

En definitive, la determination des functions specialcs devolues aux

« juristes » de Beyrouth nous amene a reconnaitre en eux les fonctionnaires

preposes a la direction d'un bureau charge de transmettre en Orient les lois

imperiales et, par la meme, d'un depot des lois etabli dans la villc.

Le passage de Tune a I’autre idee se deduira mieux encore de la remarque

suivante.

L'insertion au Code Theodosien de treize constitutions aftichees a Beyrouth

et s echelonnant de 323 a 389 — e'est-a-dire jusqu a une date assez voisine

de celle ou fut ecrite, selon nous, la phrase du § 23 consacreo aux scientes

leges — apporte une pleine lumiere sur la presence a Beyrouth d'un office

central de distrilmtion et de conservation des lois. Mommsen l a reconnu.

En premier lieu, les adresses ci-dessus du Code Theodosien prouvent que la

Chancellerie y envoyait non seulement des lois destinees au Consularis Plioe-

nices ou donnees a Tyr, mais encore des lois (ce sont les plus nomhreuses)

destinees a des Praefecli praeturio, au Vicarius Orienlis des Comites Orientis.

Cela revient a dire que toutes les lois interessant I'Empire d'Orienl pas-

saient par le bureau de Beyrouth pour etre notiliees a certaines provinces de

I’Asie et cela demontre le caractere d'organe distrihuteur de ce hureau. Mais.

en second lieu, si treize des lois affichees a Beyrouth sont entrees au Code

Theodosien, probableinent parce qu’ellos n’avaient pu etre retrouvees a

Constantinople, c est qu elles avaient etc gardens dans des archiv'es cxistant a

Beyrouth et cela demontre 1 existence dans ce meme hureau d un depot des

lois. Les scientes leges de 1 Expositio toliiis inundi ^ 2.3 en etaient les conscr-

vateurs, en meme temps qu ils etaient les surveillants de Texecution des

ordonnances dans les provinces de leur ressort, parce quTls en etaient les

expediteurs.

Ainsi le § io du guide universel du Bas-Empire, malgre son laconisme.

C) Supra, p. 359, n. 3.
(*) Cf. Rev. hist, de droit, 1924, p. 188-189.
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fournit I’appui d un argument de texte aux conclusions anterieurement obte-

nues par des arguments de I’ordre logique.

V. — Enfin, I'existence d un depot des lois a Beyrouth est rendu plus vrai-

semblable encore par la constatation de deux faits certains qui paraitraient

difficilement explicables sans I’existence de ce depot.

d) Le premier fait est celui-ci. Les maitres del'Ecole de Droit professant au

V® siecle ont donne dans leur enseignement une large place au commentaire

des constitutions. Au temoignage des Scolies des Basiliques, ils ont pris pour

base de leurs explications les lois rassemblees dans les trois Codes, Gregorien,

Hermogenien et Theodosien, mais ils ont egalement utilise les lois « extra-

vagantes » de ces Codes, ainsi que le prouve un texte de la plus grande clarte.

Du chapitre lxxiv du livre XXlll, litre 111 des Basiliques 6), R ressort en

effet que le celebre professeur de droit de Beyrouth, Patricius, commenta la

constitution d’llonorius et Theodose (424) sur la prescription trentenaire des

actions personnelles. des son emission, et partant, ajouterons-nous, sans attendre

la promulgation du Code Theodosien (438) qui renferme cette loi fameuse

Pour que Patricius ait etc capable de donner aussi vite une interpretation

de la loi de 424, c’est qu'il lui avail ete possible de se procurer son texte

tout de suite. Entre les diverses hypotheses qui se presentent a I'esprit pour

rendre compte d une telle diligence, la plus plausible n'est-elle pas de songer a

la copie que le maitre en aurait levee au depot des lois, aussitot I'arrivee du

texte a ce depot ?

Au surplus, les maitres de I’Ecole de Droit ne pouvaient pas se borner a

interpreter seulement les lois reunies dans les trois Codes. Pour distribuer a

leurs eleves une instruction juridique profitable et qui les rendit capables de

se meler, en sortant de TEcole, a la pratique des affaires ou d'acceder aux

carrieres judiciaires et administratives. les maitres ne pouvaient se dispenser

de commenter encore, au fur et a mesure de leur promulgation, les lois nou-

velles dont la connaissance est indispensable au juristede tous les temps. Du-

rant la periode qui couvre pres d un siecle, entre 438, date de la promulgation

du Code Theodosien, et lesannees 329 et 334, dates de promulgation des deux

editions du Code de .Justinien, les professeurs devaient done etre a meme dc

Ed. Heimbach, t. II, p. 730, (^) Cod. Theod* 4, 14, 1 = Cod. lust. 7, 39, 3.

Syria. — V. 47
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se procurer aisement les textes des constitutions. La consultation dcs exem-

plaires adresses an depot des lois leur perniettait de se tonir au courant do

I'activite legislative des Empereurs.

I>) Le second fait est tout aussi demonstratif : Zacliarie le Sctiolasti(juc.

ecrivant I'apologie de son ami Severe d'Antioclio. le plus illustre des eleves dc

Beyrouth qui nous soit connu. otvoulant mettro en evidence I’ardeur excep-

tionnelle au travail de son ancien condisciple. declare (juc « Severe etudia les

lois autant qu'on pent le faire. exainina et approfondit tons les edits impe-

riaux. y compris ceiix de son temps... et laissa, comme des uTroavqaaTa,

a ceux qui viendraient apres lui, ses livros et sos notes ».

Pour que Severe ait pu approfondir tous les edits imperiaux, ij compris ceux

dc son temps, — la tin du V siecle. e'est-a-dire une epoque intermediaire

entre le Code Theodosien et le P'" Code de Jnstinien, — il a fallu qu’il en

consulte les exemplaires en un lieu oii ils etaient accessibhis. le depot des

lois.

VI. — La date a laquelle le centre de depot des lois aurait ete etabli a

Beyrouth nous echappe. Si Lon etait sur que toutes h's constitutions du Code

de .lustinien anterieures au mois de mai 291 provienuent du Code Gregorien,

comme la plus ancienne de ces constitutions a etc rendue par Iladrien (117-

138) il s'ensuivrait que le depot aurait ete organise par cetEmpereur. Mais.

en realite. les plus vieilles de ces constitutions du Code dt' Jnstinien no sont

pas tirees du Code Gregorien
;
plus probableinent. elles out etc prises par les

commissaires, soit dans les ouvrages des jurisconsultes qui en rapportaient le

texte soit dans des recueils de constitutions anterieurs au Ccjde Gregorien.

Le premier connu de ces recueils est celui d(' Papirius lustus renfermant en

majorite des constitutions de .Marc-Aurele et N’erus (1G1-Ib9) el urn' seule de

Marc-.Vurele apres la mort de Verus ( 109-180) ('*' et <pii fut elabore sous Marc-

Aurele (109-180) ou sous Commode (180-193j

La plus ancienne des constitutions qui figurail au Code Gretjorien serait de

(M Vie de Sevh^e par Zncharie le Scholas-

iique, § 7>5 ;
trad, de I'abbe N\u, dans Rev. de

VOr. chret., t. V, p. 84 ;
trad.de M.-A. Klge-

^EU, dans Patrol, orient., t. 11, fuse. 1, p. D1

(qui est reproduite ici i

(2) Cod. last. 6.-23, I (sans date).

(^}Kkui:ger,p.318; trad. frang,,p. 374-373.

l"; IvyiiL, Pnlinij.lur. rue, t. I, Leipzig, 1889,

in-fol., col. 9 i7'9»>2, reproduit lt‘s 18 fragments

subsistant de son ceiivreen 20 livres.

i^) Khlegi r. p. 2U; trad, fraiig., p. 257.
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Tanneo 196^^'. Cela ne veut pas dire que ce Code n’en renfermait pas d*ante-

rieures. car les eUdnenls de sa reconstitution sont des plus defectueux. Surla

base de cette date. IVdablissement du depot deslois a Beyrouth remonterait au

plus tard a 1913. EjieoiM^ e^it-il [)(unnis de su[q)os(*r ([ue Gregorius u\i introduit

dans sa compilation que les lois manquant aux recueils de ses predecesseurs,

qu'il s'est propose seulement de continuer le travidi de Papirius lustus, par

exemple (les dates de l‘un et de l autre ouvrage se corres[>undentn En ce cas.

Gregorius a tres bien pu laisser de cote des constitutions deja transcrites par

celui-ci ou par d'autn^s. et n'avuir commence son de[muillement qu a la dale

oil Papirius lustus avait arrete le sien, pour eviter le double eniploi. En con-

sequence, rien ne prouve ([ue le depot de Beyrouth ne renfermait pas pour le

Ilaut-Einpire d'autres textes (jue ceux du Code Gregorien, rien ne nousintcr-

dit de penser que le depot aurait ete cree assez lunglemps avant la date de

la premiere constitution inseree dans ce Code, quelques dizaines d'annees

avant 196.

On pourrait faire remonter Petablissement du depot des lois a P'epoque

de Marc-Aurele regnant seul (^169-lSO). ou de Commode (fSO-193) en imagi-

nant que Papirius lustus aurait reiini ses materiaux a Beyrouth. En elfet, d'or-

dinaire, Pa[)irius supprime les nonis des de.stinataires des constitutions, parce

qiCil reduit au strict minimum la teneur de ses textes. Le nom d’un destina-

taire ne parait que dans la constitution unique de Marc-Aurele seul
;
or, ce

deslinataire est un legat prupreteur de Syrie bien connu, Avidius Cassius, qui

occupa le poste de 170 a 173, avant de se faire proclamer Empereur en Syrie

et d’y etre assassine. Est-ce le hasard pur qui nous a conserve le nom d'un

gouverneur de Syrie ? serait-il vrai que Papirius, professeur ou conservateur

du depot, aurait puise les elements de son oeuvre aux archives de Beyrouth,

dfq)6t normal d une loi adressee a un gouverneur de Syrie ? ou encore le texte

unique, qui donne un nom de destinataire, emanant de Marc-Aurele seul,

viendraiUil dhine addition beyrouthine au recuidlde Papirius lustus, si celui-ci

avait ete compose a Rome ? Nous n'osons nous prononcer. Pourtant Mommsen

n'a pas fonde sur des arguments d une autre espece sa these que le Code Gre-

gorien avait ete elabore a Beyrouth et que Gregorius y enseignait.

(M Consult, 1. G
;
Kuckger, p. 317, trad. (^)Dig. 2, 14, 60.

fraiiQ., p. 373.
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II resterait a chercher pourquoi les Empereurs avaient choisi Beyrouth

plutot que Tyr ou Antioohe, par exemple, pour siege du depot des lois. La

raison determinante nous parait se trouver dans I’importance politique et eco-

nomique que posseda, des la conqu6te romaine, la ville de Beyrouth et qui

essort de preuves multiples et connues

Paul Colllnet.

Voy. notre volume, p. 23-25.



JACQUES DE MORGAN

PAR

EDMOND DOTTIER

Avec Jacques de Morgan la France a perdu au niois de juin dernier un de

ses arclieologues les plus reputes et un de ses plus habiles fouilleurs. Nous

devons un hommage tout special de reconnaissance a celui qui a enrichi nos

collections de monuments aujourd'hui ccdebres et dont I’energique activite a

fait sortir de I'ombre plusicurs siecles d bistoire. Apres les decouvertes de

Sarzec, de Cros et de Dieulafoy. il acbeva de porter la lumiere sur les

periodes antiques de cette terre d'Asie ou, plus que jamais, nous avons le

droit de recbercber les origines de notre civilisation et vers laquelle tournent

leurs yeux tant de savants en quete de A^erites nouvelles.

Ne en 1857 dans le Blesois (a Huisseau-sur-Cosson, Loir-et-Cber). J. de

Morgan etait entre a I’Ecole des Mines d’oii il sortit en 1882 pour aller explo-

rer, en qualite de prospectcur, certaines regions d’Angleterre, de Belgique,

d’Allemagne, d’Autricbe, de Scandinavie et de Bobeme 'D
;

il alia memo

i
usque dans les Indes et a Malacca. C'est en faisant son metier de geologue

qu'il prit le gout de I’arcbeologie et en particulicr de la prebistoire, pour

laquelle il conserva toute sa vie une predilection particuliere. En France

meme, tout jeunc encore, il avail etudie les principaux gisements prebisto-

riques. Il y acquit Fbabitude, qui ne le quitta jamais, de dessiner lui-meme a

la plume les documents interessants et il conquit dans ce genre une maitrise

qui faisait Fadmiration de tous : la plupart de ses ouvrages sont illustres de sa

main.

Ses premieres missions scientifiques le conduisirent au Caucase d ou il

rapporta un livre (Mission scientifique au Caucase, 2 volumes. 1889), puis en

Perse ou il sejourna deux ans (1889-1891) etoii il puisa plus tard la matiere

9) Sur ces travaux. voir la bibliographie toire et travaiix de la Delegation en Perse,

dreasee par M. de Morgan lui-meme dans His- 1905, p. 159.
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d’un ouvrage considerable en 5 volumes (Mission scientiflqiie en Perse, 1894-

1903 ), sorte de predude aux graiides decouvertes qui devaient plus lard fonder

sa renommee.

Mais dejii .ses travanx, son intrepidite dc Amyageur, ses connaissances

A'ariecs avaient altire sur liii rattention. En 1892, comine Maspero, engage

dans la publication de son Ilistoire Jes peiqiles de VOrient clns.'.iijne, hesitait a

reprendre son poste en Eg\pto, le Directcur lies Missions au Ministerc de

rin?truction publique, Xavier Cbarmes, pensa resoudre la difliculte en cher-

ebant un interimaire (jui ocenperait le posti' reserve aim Eraneais jusqu'uu

niuincnt oil lo maitre jtourrait revenir au Eaire. 11 se trouva (|ue ec suppleant

etait lui-meme de taille a jouer les premiers rules et. coup sur coup, on apprit

(jue le nouveau directeur avail mis la main, a Dahebour, sur uu tresur roval

d'une incomparable richesse. appurtenant a laXlEdynaslie (Foiiiltes de Dnlichoiir,

1891-1893), puis qu’il avail retroiive la plus aucienne sepulture de la periode

pliaraonique a Xegadeb. Sun livre, intitule Heclierches sur les oriyines de

I'Eifijpte (1896). vint poser les principes d'une tlieorie qui aujourd’hui est

acceptee par tons : la liaison du preliistoriiiue avee les premieres dynasties des

pharaons, le recul de I'histoire d’Egypte au dela des limites marquees par le

nom de Menes. On pent dire que J. de Morgan est le fondateur des eludes sur

la prehistoire egyptienne. « Cc sera la, dit notre collegue Georges Benedite,

son litre le plus inconteste a la ri'connaissance des egyptologues » {Joiirnul

des DeliaIs, 3 juillet 1921).

Ges retentissants succes acbeverent de consacrer la reputation de Mor-

gan. Quand le .Ministere ehereba ii proliter des dispositions amicales du

mouar(iue persan pour reprendre (d continuer les fouilles de Susc, si brillam-

ment inaugurees par M. et Mine Dieulafoy, un songea tout natureliement a

celui qui avail deja explore et etudie le pays. Au mois de decemlire 1897,

,1. de Morgan venait planter sa teiite sur le tell fameux d'ou etaient sortis les

archers de Darius et, le E'' janvicr 1898. il commeneait a creuser les fonda-

tions du chateau fort ([ui. pendant de si longues annees, abrita la mission, son

materiel et ses magasins
;

il les abrite encore aujourd'hui. On pent lire dans

le petit volume paru en 1902. la Dideijation en Perse, le resume des travaux de

Eequipe reunie sous la direction du Delegue general qui animait tout de son

enthousiasme et donnait Eexemple de la plus ferine endurance. Il y enumere
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les savants, artistes et ingenieurs qii'il avait groupes aatoiir do lui : I'egypto-

logue Jequier, Torientaliste E. Gautier. M. et Mine Lanipre, L. Waleliu. I'ar-

chitecte E. Andre, et au premier rang, Tassyriologue V. Sclieil. qui devait

dans le tresor des texles Tdamites mis a sa disjiositiori trouver la matiore d<‘

ses niagnifiqucs travaux et le fundement de sa glorieuse carriere
: plus tard il

s'adjoignit R. de Meequenem, P. Toscanne. Maurice Pezard.

Ce petit livre fat ecrit pour les visit<‘urs de EExj^ositiun qui eut lieu a

Paris, en 1902. atin do faire connaitre les resultats des fouilles de six annees.

On y voyait deja l(‘s pirres [)riucipal(‘S qu on admire aujuurd hui au Louvre

et qui ont place les trouvailli^s do Morgan au rang des graiides decouvertes

archeologiques du xix^'siecle: la prccieuse ceramique de la necropole. ante-

rieure a 3(100 av. J.-G., l ubidisqm' du roi Maniclitousou. la sLt'de de Naram-

sin, les koudoiirrous de repo({ue kassite. la statuette de femme en ivoire. la

table de bronze bordei^ d(‘ serpents, \r bas-relief des guerriers. le relief de la

femme tileuse. les bijoux de la sepulture acliemenlde, Losselet du sanctuaire

d'Apollon Didymeen. sans comptm* les iniiombrabb'S textes sur tablettcs de

terre cuite, les bri(|ues a inscriptions, les cachets et c\liridres. etc. On venait

de decouvrir le monument qui est devemi le plus fameux de tous. h‘ Code

do Hammourabi, mais il n’avait pas (mcore etf‘ traiispoide en France. Quand la

collection entiero eut etc introduite au Louvre, un nouveau petit volume,

Iliistoire et traninx de la D'Irfjaiion en Perse (1903), presenta Fensemble des

objets au public.

Morgan devait donner un autre temoignage de sa feconde activite. On

re[)roche souvent aux graudes fouilles les Irop lents delais de [publication: les

savants sont impatients d(‘ proliter des documents nouveaiix, mais lefouilleur,

desireux d en conserver la propriete et soucieux de m^ pas les culiter sans une

etude apprufondie, occupe d'ailleurs par les recin‘rcli(‘s (jui conliauent sur le

terrain, est souvent amene a dilferer pendant longtemps son travail de redaC'

tion. Homme d action avant tout, Morgxui coup;i court aux aternioiements et

decida de publier au fur et a inesure ce qudi troin ait. Seconde par le labeur

diligent de ses collaborateurs, des 1902 il avait fait paraitre ou mis sous

presse six gros volumes des J/r'a/c/rcv dc la l)i‘lr<iatina en Perse, quatre d epigra-

phie dus au Pere Scheil. deux (rarcheologie redigespar lui-rneme. Lampre et

Jequier. Cette rapide allure se maintint dans la suite: en 1912, treize volumes
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etaient edites. De plus, le directeur y avail joint un Bulletin de la Delegation

(1910-191 1) contenant des etudes sur la faune malacologique (mollusques) de

I'Asie anterieure par M. Louis Germain et des Annales d'Histoire naturelle

(1908, 1911-1913) avec des notices de palcontologie par J. de Morgan et

R. de Mecquenem. d’entomologie par L. Bouvier et Le Cerf. L’expedition

d'Egypte seule, au temps de Bonaparte, uvait ose envisager un programme

aussi etendu. Enfin, au milieu de si grands labeurs, J. de Morgan ne perdait

pas de vue ses premieres et cheres etudes sur le prehistorique. Ses fouilles

en Asie lui avaient appris beaucoup do clioscs nouvelles : il voulut cn I'airo

protiter ses lecteurs dans un gros livre sur les Premieres Cirilisations (1909).

La situation officielle de Morgan etait solidement assuree : le gouvernc-

ment lui avait decerne la croix de Commandeur. Tout semblait lui sourire et

lui promettre une suite d’annees tranquilles pour achever les fouilles de

Suse
;
mais la Nemesis avait l'(eil sur lui. M. Maurice Pillet, dans deux livres

fort bien documentes (Khorsabad, 1918 ; Expedition de Mesopotamie et de

Medie, 1922) a retrace les mallieurs tragiqucs des deux missions de Place cn

Assyrie et de Fresnel a Babylone, en montrant quels malfaisants malentcndus

entre la metropole et les fouilleurs amenerent la ruine ou meme la mort de

ceux que les autorites rcsponsablcs auraient dii encourager et proteger. Tout

le mal est imputable a la necessite de faire respecter des rbglements qui sont

faits pour Finterieur du pays et qui ne sont pas applicablos a des nationaux

travaillant a Petranger. Ni la stride repartition des budgets par annee, ni la

production de pieces comptables pour le controle des depenses faites ne

sont des mesures qui s’adaptent aux exigences do la vie on Orient i*'. Le

climat ne permet d'y travailler en general que de decembre ii avril. Or, en

France, les fonds votes pour une annee ne peurcnt pas se reporter sur Fannee

suivante
;

il cn resulte que les envois d'argent se font tres peniblcment ou ne

se font pas du tout au debut d’une annee, surtout quand le budget tarde a etre

vote. Si 1 on attend le rotour des pieces justificatives pour renouvelcr les

envois de fonds, cc sont des ddais prolonges et prejudiciables a tout travail

sur le terrain: e’est co qui perdit Finfortune Fresnel. Si meme on consent k

attendee le retour des missions pour apurer lours comptes et si I on x'cut les

(q Voir les reflexions de M. de Morgan a ce sujet dans sa lettre de demission au Ministre
Arch.y 1912, II, p, 426).
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souinettre aux: regies usuelles de la ooinptabilite avec production de quit-

tances et de rerus. on so heurte ii des impossibilites materielles, car un orien-

tal ne sait pas ce que c ost qu'un rofu et le considere comme un acto de

mefiance envers Ini : les ouvriers indigenes sont a pcu pres tons illottres et

incapables de donner une signature: entin, dans nombre d'operations, les

cadeaux et le hakchisrh sont indispensablcs et ne peuvent donner lieu a aucun

accuse de reception. Le « forfait » qui fait confiance au fouilleur pour toutes

ses depenscs cst la seule methodo pratique. C’est ainsi que .M. de Morgan avait

coinpris le contrat qni Ini assnrait une subvcuition annuelle de 130.00(1 francs

pour I’ensemble des travaux alferents a sa mission. Apres I'avoir laisse libre

de ses actes pendant plusieurs annees, vers 1904 des fonctionnaires zeles de

la Cour des (7oni[)les et du .Ministere jugeront qu'il faisait trop bon marche des

formalites adniinistratives et pretendircnt le soumettre a une enquete. Pen-

sant (pi'on soupconnait son integrite. le Delegue general S(’ cabra et reeut fort

inal les observations. II etait de caractere peu erulurant et des brouilles sur-

vonues avec quel([ues-uns de ses anciens collaborateurs avaient suscit(' contre

Ini de fortes ininiities; beancoup de gens se trouvereid inleresses a envenimer

la querelle, qui resta pourtant a l etat latent pendant quelques annees. Mais

en 1908, la presse s’en empara, puis le monde [)oliti(}ue. Un jour on annon^a

qu’une interpellation allait se produire au Parlement.

Les evenements se precipitaient et le denouement ne tarda pas : mais il ne

fnt pas celui (ju’cscomptaient les (umemis du courageux oxplorateur. On vit un

matin arriver a I’improviste au Louvre le President du Uonseil lui-merne

:

c’etait M. Clemenceau. qui dit a briile-pourpoint au Directeur des .Musees

:

« Qu’est-ce quo c ost que M. de Morgan;' Je ne le connais pas et on me

demande sa tete. Vous allez me montrer cc qu’il a fait. » M. Homolle s’em-

pressa de donner satisfaction a son illnstre visiteur qui, au bout (t’une hcure

de promenade et d’explications, prit conge et partit, le chapeau en bataille,

disant: « Je sais mainlenant (pii est M. de .Alorgan : on pent venir me parler de

lui; ma reponse est prete. » A la Chambre. le Ministre de I'Instruction

publique, M. Douinergue, repondit a I’interpellateur en tenues mesures et

fort dignes, montrant le desinteressement de -M. de .Morgan et les resultats

incomparables de ses dccouvertes.

Le calme se retablit apres ces puissantes interventions et les travaux de la

48Syria. — V.
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mission purent reprendre commc a Tordinaire. Mais lo coup avail porte et Ics

luttes sourdes contiriuaient. Au bout dc ({iiclque tein[)s la rupture vint de

Morgan lui-meme. Ulcere, las d'avoir a combattre d'insaisissables mal veil-

lances, fatigue aussi par sa dernii'^re (Expedition (pii avail (‘ti^ particuliercinent

penible, il donna brusquenient sa demission de Delegiu' general en octo-

bre 1912 et quitta nn'Miie Paris pourpiamdre, disait-il, « sa retraite a la cam-

})agne ». Sa carriere d'explorateur et dc fuuilleur (Mail close: apres avoir

parcouru les routes du monde entier. ce voyageur passionne de mouveinent et

(rex(Ereice nc devait plus (jiiitter son cabinet de travail.

Un liomme de cette trempe ne pouvait pas se reposer, et d'ailleurs il

n avait (jue cinquante-cinq ans. Lnc nouvelle existence commen^a pour bii,

inais subordonne^i ^ uq sante qui lui iinposait souvent de grandes

genes et des soulTrances inquietantes, laissant intacte son activit(E cerebrabE.

VMo deineura prodigieuse pimdant b‘s douze anniM^s ([ui lui restaient a \ i\

Dans les quelqiies imMres canrs de sa cliainbre. il montra le imniie entrain et

deploya la imnne ardeur im[)(Uueu>e (jiii avail fait de lui line sorte de cmuinis-

lador sur le terrain des fouilles. J’ai r(E(;u de lui au cours de cette p(Eriod(E (b‘

nombreuses lettres ou il juge les gens et les choses avec une iqmete et urn'

s(jvei‘it^ redoutabl(Es, comme un liomme qui a ete inortellcimEnt l)less(E et ([ui

dans la solitude se re[)ait de souvenirs amers. 11 nc se consolait qu (*n se

plongeant a corps perdu dans les travaux les [)lus vari(!Es : aidicles de joiirnanx

sur la guerre (dans UAV/u/r de Monl[)elli(‘j'). histoire pnliti(jue (hJssdi snr les

nationaUti’S. 1917), livres d’arcbeologie (VUfnnanite pndusforiqife. 1921 : iLnniel

de nuniisniatuiiic orientalr. en cours d impr(‘s^ion ). iHudes de gvologie (‘t d(‘

pal(Eontologie, de chronologic liistorique. etc.

(b Je ne doiiiio pas ici une bibliographic

complete des articles de J. de Morgan, qui

serait considerable. Jo cite seuleraent ceux

dont j’ai eu connaissance et qui sont poste-

rit'urs a 1905; pour tons h's Iravaux ante-

rieurs a ccttc date, voir la liste etablie par

I'auteur lui-meme, Hist, et Travaux de la De-

legation, 1905, p. 159.

Note sur procedrs techuiqin''; (‘hez les

'^cribe^ bah} lonieii!? [flee, des trav relalifs d

la [diilul et arch, ''‘ifvfjf. et assyr. 1905). -

Le plateau iranien pendant I'epoque pleisto-

cene i Revue Eeole d'anthropol. 1907). — Les

origines des arts ceramiques dans la Mediter-

raiiee [ibid., 1907;. — Note sur les ancieiis

vestiges de la civilisation susienne {Revue

d’assijriologiej 1909 . — Le developpement de

la civilisation dans la Sicile prehistoriqiie

iRerne EnAe d'anthropoL 1909). — Les sta-

tions pn‘hi>toriqiies de I'Alagheuz 'Arnicuiie

rus>(‘i itbid., 1909;. — Les stations prcdiisto-

ri(pies <lii Sud Tunisien {ibid., 1910;. — Ale-
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Sa curiusite (ros[)rit eml)rassai( l(‘s suj<‘ts 1(‘S plus divers : lo roman histo-

rique le teiitait et il peiisait y utiliser ses vastes coniiaissauces eii nieme temps

quo SOS dons d'imagination
: peiit-etro comptait-il un pen trop sur son talent

lilterair(\ En 191 i il [)uldiait Alarir, di'seriptiun truculcmto du sac do Rome

on 410; il avail eerit un autre roman. Pjin}n(\ sur les rdablissoments grocs en

Gaule a l epoquc* dWnidbal. 11 eoneut aussi le })rojet do so servir du cinema

pour reducation du [)nl)lie auquel il aurait preseide dans dos scenes pitto-

resques une suite dA‘pisodes tires de ranti({uite : le scenario de Stjbaris etait

acheve et une eompagnie anglaise avail annonce la inise a Eetude de pliH

sieurs iilms de ce genre. Cette lievre de production absorbait tous ses

moments et il ne quitlail pas la plume ; mais les acces (Easllime qui le sullb-

quaient devenaient de plus en plus frcMjuerds et i^our y remedier il usait d(‘

medicaments dangereux qui achevaient de miner .son organisme. A la fin de

1923 ses lettres se tirent d(‘ plus en [)lii> i*ar(‘s: son admirable et nette ecriture

s altera; il avail du eiitrer dans une clinique pour se soigner. En mai 1924,

un de nos amis passant par Marseille Eavait trouve dans un etat de de[)res-

sion physique et morale qui faisait prevoir une fm pro(diain(\ Il mourut le

1 2 juin.

J. de Morgan ifappartenait pas a rAcademie des Inscriptions et c’etait

pour plusieurs d'ontre nous une cause de veritable chagrin: il semblait qu'il y

eut beaucoup (rinju^tice et quelque ingratitude a ne pas ouvrir les portes

toules grandes a celui (jui avail tant Tail pour la science et pour la France. A

plusieurs reprises des tentatives eurent lieu pour le presenter comme corres-

pondant, puis comme nnmilire lil)re. Ri<m qu'il souflVil visiblement de ne pas

recevoir les honneurs auxquels il avail droit, il resista le plus souvent ou

liers moiRUains des reis sassanides de Perse

(Rcrue Xnniisnuttique, 19J3). — Essai de lec-

ture des legeiides semitiques des monnaies

Gharaceiuenues {\uinisinntic Lhronicle

,

— Les origiues naturelle^ de riKunme i Ucvne

de Synth, hist, ld20j. — La barque des inurls

chez les Egyplieiis [lietnie anthropoloijiqiie,

1920). — Notes d’arclieologie prehislorique

iL' Xnlhropoloijie, 1920 et 1921). — Les pre-

miers temps de PEgypte ; Mon, et Me moires,

Rondation Riot, XXV, 1921 1922). — Injlaences

(isintiqnes sur I'AJrique {L'Anthropologie,

1921 et 1922). — Des origines des Semites

{Rev. de Synth, hist., 1922). — Les cataclysmes

pleistoceiiCfe et leurs consequences \ Revue

(inlhropoio<ji<iue, 1922). — L’Egypte et LAsio

{ Journal asialique, 1923). — Observations sur

la chronologic egyptieime dite « reduite »

\ Revue ari‘he<floiii(ine, 1923, h. — La Mesogee

et le iierceau de rUumaiiite {La Geographie,

1923). — L'industrio neolithique et le proche

Orient [Syria, IV, 1923).
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ineme se dcroba oin'crtement aiix propositions qu'on lui faisait. Sachant qu'il

n'avait pas que dcs amis dans la place, il craignait sans doute un echec on de

longues candidatures qui lui auraient ete insupportables. Je repete ici ce que

j'ai dit a I’Acadeniie en annonrant son daces: « Coniine Botta et coinme Fres-

nel il aura connu rainertume d une disgrace qui par une sorte de fatalite mal-

heureuse s’est attachee a beaucoup de nos explorateurs. Mais son souvenir et

son nom sont assures de vivre, taut que s'eleveront dans nos sallcs du Louvre

les monuments intiniment precieux qu'il a su conquerir par son energie, par

son intelligence, et dont il a enrichi son pays »

E. POTTIER.

Sur les travaux et la vie de J. de Mor- (G. Beiiedite), et surtoiit la notice tres detail-

gan on consiiltcra anssi les arlicdcs do Jour- lee de S. lleinach. Revue arrheolotjique, 4924,

rial des Debats, 1-4 mai 1923 (J. de K.), Il, p. 204 a 222.

20 juin 1924 (G. Schlumberger), 3 juillet 1924
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S. Langdon. — The Weld-Blundell Col-

lection, vol. II. Historied I inscriptions^

rontainifnj principally the chronological

Prism V/V. Oxford,

Ce prisnie cjui pr>rle une lisle cles rois

de JSunier- Vkkad, dcs orii^iiios jusqu’a la

dynastic d'lsin (\xi\® s. av. J.-C \ est iin

monument du plus haut intcret. II four-

nit une contribution precieuse a la cliro-

nologie; pour la premiere fois, nous pos-

sedons une lisle ro>ale sans lacunes, et

nous avons ainsi nn argument de plus en

faveur de la chronologie dite e courte ».

Sur la foi d'une inscription de Nabonide

qui notait qu’un evenement s’etait passe

3.200 ans avant son regne, beaucoup

d'archeologues avaient etc conduits a al-

tribuer au debut du iv‘‘ millenaire celui

do la periode liistorique en Sumer-Akkad

(chronologie longueV

Depuis, de nouvelles decouvertes ont

prouve quo le scribe s’elail trompe de

1 .000 ans et que 2.200 ans seulement sepa-

raient Nabonide de revenemcnl cn ques-

tion. Les listes royales decoin ertes dans

ces de micros annees conduisaient a la

meme conclusion, car les lacunes qu elles

prcsenlaient n'etaient pas asse/ considera-
[

bles pour mi liter en favour de la chrono-
|

logic longue, (ie nouveau docLunent est
[

une preuve de plus du bien-fonde des cor-

rections qu'on a fait subir a la chronolo-

gic de Sumer- Vkkad. Le texte deM.Lang-

I

donmodifie, en outre, le nombre d’annees

de certains regnes que nous coiinaissioiis

jiar les listes [)recedentes. Mais en rai-

sori des discordances de (juelques annees

que contiennent toujoiirs les textes de ce

genre, it convient de faire surtout etat de

la rectification principale : la dynastie

d’Agade nesaurait elre datee du xxxix'^au

xxxYii^ siecle, maisdu xxix® au xxviL'sie-

cle avant notre ere,

G. COXTEXAL.

L. Speleers. — Le vetement en Asie an-

terieure ancienne. Wetteren, 1923.

M. Speleers a fait oeuvre utile en reu-

nissant les documents quo nous fournis-

sent les monuments sur le costume des

Sumero-Akkadiens, en les comparant aux

noms des diversesparties du costume que

nous donnent les textes, et en appuyant

ses references de croquis ou, pour les mo-

numents principaux, de reproductions

completes. Dans I’introduction M. Spe-

leers nous dit ce qu’on connait des tissus

mesopotamiens et de la fa^on dont le

sculpteur, qui representait le corps dans

une attitude convenlionnelle, a rendu le
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Puis il decrit cha([uo pirce du

('nsluiii(\ ses n(’r(‘sSMirrs ((‘(>u\ rp-chef,

cliaiissurc. ct s’citUudie a r<‘cli<'ichei‘

('e (jut* 1(‘ costume a''S\ ro-i)abylonien doit

aux iufltieru'es rtrarigeres. d’oulc-^ ces de-

ductions out ele faites d’apres les moau-

iaenl?> tig^re^ pais<|Li(‘ aucuii fragm(‘ut do

ti>su auciofi n’est parN('fiu jiis(pra nous.

Au cfiapitn* de la ('oilFiire, raentionnons

outre les exemples f|ue rapporte iM. Spe-

It'ors, la coilTure (rminine qui se compose

d’uri voile con \ rant la cll(‘^elure et fixe

sur la tete j)ar nn bourrelet circa laire

comme en [)orlent aujourd’laii les Orien-

tau\ mjdh. Sur les sccauv des

tablettes cappadociennes on reinarque

rre(|uemment des personnages coifles

('oainie a la figure ill) : d{*s traits \erli-

ticaux inegaux garnissent le somaiet de

la tete. 11 lae semble qne, dans beaucoup

de cas. il ne >agitpas de la couronne ap-

peb'C ( idnris, mais d’une l‘a(;on conven-

tionnelle de representer la chevelure. Le

lra\ail dt‘ M. Speleers, Ires d<H:uinenle el

tres clair, rendra de grands services a

(pii '^’ocenpe d'archeologie assyro-bab\lo-

nienne.

G. Co>; i Kx vL

.

FaruKRic Macler. — Documents d*art

armeniens. Dc Arte iUiistrandi. Colter-

lions (liverses, avec db figures et des_

sins et un atlas de Gill pboicbes. PariS’

Paul Geuthner, 192i.

Le savant professeur a PKcole des Lan-

gues orien tales nous donne. en une fort

belle edition ct soigiumseinent coinnit'n-

les. un nouveau lot de docu merits dus a

I'aclivite artistique des Vrmeniens. ( ne

particiilarite reniar([uable de cetle publi-

cation, e'est ([ue les elements en sont

I

presque tons empruntes a des collections

particiilieres, ce qui at teste avec quel soin

pieux les Anmniiens niodernes recueil-

lent et coriservent les vestiges de leur

passe,

Apres avoir ainsi mis a la portee du pu-

blic taut de pieces ignorees. de date el de

style divers, M. Macler nous doit une

etude des influences qu’ont subies les

enlumineurs armeniens. Les deux plan-

ches en couleur inserees dans le texte

montrent Linteret de celte recherche.

La figure 3 (lavement des pieds) re-

fiete rinfluence byzantine tandis que la

figure 2 (frontispice et ornement margi-

j

nal
; souligne a fjuel point, sur le tard,

I

I art persan a penetre le decor armenicn.

D’ailleurs, AI. Macler remarque, a propos

des couseils aux miniaturistes : a les ex-

pressions techniques armeniennes sont

empruntees a Parabe et au persan; celles

qui sont empruntees a Parabe out subi

1 influence de laphonetique turque, celles

empruntees au persan sont presque tou-

joiirs pures ou fort pea alterees. On ne

,
redeve aucune trace d'elements greco-by-

I

zantins dans les terrnes de chimie, non
plus que dans les noms des plantes et des

I

mineraux ». Cela tient a la basse epoque
des textes invoqut's, ([ui ne remontent pas
au dela du xvi*^ siecle. Ainsi sont mises
en lurniere les facultes d’adaptation des
peintres armeniens dont le talent est

moins original que celui de leurs emules
les arcbitecles.

1 rofilons de 1 occasion pour signaler
que les miniatures syria([ues sont au*
jouid hiii moins corinues que les minia-
tures armeniennes et cependant Pinteret
qiielles presentent, au point de vue de
Phistoire de Part, est plus grand.

R. D.
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Paul Pic. — Syrie et Palestine. Mandats

irangais el anglais dans le IVoclu'

Orient. Preface de M le ganirral (ion-

raud. Petit in-(S'’ de i\ et 73 pages avec

dessins et line carte. Paris, K, Ohani-

pion, I02i.

A pres un bref rappel des accords par-

ses de lt)lC>a 1922, Paiiteur {)nl)lie le te\te

des mandats du 12 aout 1922 arreles par

la Societe des Nations et (ni discute la por-

tee. Dans cet e\pos('“, M. Paul Pic doul)le

son autorite juridirpie de Pexperience

qu’il a acquise au cours d une enquele

personnelle de trois inois en ( )rienl

.

Le lecteurlrouvera ilans cc petit volume

une definition Ires ciaire de la nature ve-

ritable du lien d(‘ droit qui, depuis le

Iraite de Aersailles, unit la SNrie a la

France et la Palestine a FAngleterre. Fax

dressant le hi Ian des tra\au\ quo la

France a poursuivis cn S\rie, depuis

cinq ans a peine, Fauleur app^rte la jus-

tification la plusnette aux. conclusions de

Fenqiiete dc 1919 dirigee par le regret te

professeur Iluvelin. Ln paragraphe, ap-

pele a s’etendre consiclerablement si,

COmine nous Pespi'rons. une den vieme

edition de\icnl bienlnt necessaire, ('stcon-

sacre a Fenseignement, auv Beaux- \r(s

et a Farcheologie.

PKRIODIQLFS

EnouvKi) Clq. — Les lois hittites evti.

de lu'viic lie ih’dit Iranrah <7

cinuigcr, Juillet-septembre 192 ij. Paris,

Librairie du recue il Si rev, 19^4 .

I.e sa^ant professeur a la Faculte de

droit de Paiis a e\er(a' sa science jtiri-

di(}ue sur les recueiN de lois hittites. qui

out etc traduits jiresque simultanement

ds:j

par M. Zimmern (L(‘i[>/ig) el par

_M. Ilro/iiN PragU(‘ . Os ti aduct ions elant

c< uicordantc's dans I’ensemble, M. F.uq a

pu fairi' fonds sur ell(‘s

L('s Iradindeuis son I d^na'ord pour re-

pt'u’ler (’cs lois, ('onseioees dans la biblio-

theque royalt^ de Bogba/-Keui, aux \i\' (d

mu' siecles. Al. Fuq e^^t d un a^i'' dillV-

rtMit II ('"^tini<} <pu* ' les b^is qui nou^

soul [)arvenin‘s tk' forment niune legisla-

tion enlierement nouNelle. ni une legi‘>-

lalion b(.uiiogene d. L ne premiere* redac-

tion pout s'isoler giacf^ a celtr* remaique

([u’elle ne vise pas encore la Syrie. 1/an-

nexion d’une parlie iniportanle de la Sviie

a entiaineune secoude redaidion.

1) Sii>LK^K\. — L'lnscription hebraique

de Siloe fAsai bibliogiaplnipie. Ifcrur

<inhroL. 19 i^i, 1
. p. 117 - 1 .31 .

pour etre moins importante <pie la

stele de Mesa, don I M. Sidersky a recern-

inenl mis a jonr la bibli(»gra[)hie, I’in^-

(’ription, grav»*e a rentn'edu canal-tnnnel

de Silo/\ a ete Fobjet de nomlireuses

etiub'S donl ii etail utile de rennir les li-

tres. lA) l('te de i^elte bibliogr<q)hi<'. on

relroMvera une reproduction du tevte,

la traduction d(‘ (derinonl-(ianneau * il e^vt

excessjf de diro (pie le texte ne pr«'‘S(‘rde

plus de ditTieultes : la [U'emi»T(* ligne ost

difiicile a resti tuer et 17 )n hesi te sui le sens

dc :c<l<i a la ligm* .3 , un commentaire et

un lli‘^t0^iquc <1(' la decouverle on il enlete

bou tie signaler qnc I'original dt'tache du

roc est aujourd’hui consiTve au mu ''<7* de

Fonslantiuople. Il n est pas exact dt* dire

tpie l’t7*ritur(‘ de I’inscriplion de Sil'x* res-

seinble a s y meprendro a celle de la ^tele

de M*‘sa avec de trrs l/'gri'es dinOenccs

pour certaincs lettres La dillerencc est

au ct)iitraire tres marquee. Taiidis qm* la
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premiere est pnrement et simplement
[

I’ecriture phenicienne, la seconde nous
|

met en presence d une ecritiire propre-
,

ment hebraique. !

KiTjath Sepher. — A (juarteiiy hUAiogra- \

phical Review. The organ of the He-

brew Uni\ersity Library in Jerusalem,
!

edited by Hugo Bergmaxn and Her- I

MA>'> Pick, with the constant collabo-
|

ration of S. Assaf, B. Dinaburg, L. A.
j

Mayer, G. Shi^lom and A. Tauber. In-8
'

j

R., n‘=' 1 ^avril 1924;, pp. 1-84 ; n° 2 (juil-

let 1921), pp. 8"i-l68.

Les bibliolhecaires de I'Universite hie-

rosolymite ont entrepris Ledition d'une

ReMie bibliographique trimestrielle, redi-

gee en hebreii moderiie, doiit les deux

fascicules, qui viennent de paraitre, nous

demontrent Tinteret general.

Quelques pages (^1-6 el 8a-87; con-

tiennent des renseignements concernanl

la Bibliothefiue Universitaire (dont le

nombre de volumes depasse deja 78.000);

puis, vient la Bibliographic (pp. 7-44 et

88-1 lb), sui vie de Notes et extrails de ma-

niisi rits {pp, 45-84et 117-108;, redigespar

divers savants.

La Bibliographie contientune liste com-

plete des periodiqiies intcres.sant la Pales-

tinCy en hebreu et en diverses langues eu- !

ropeennes (no=^ i-o2 et 12o-129 a), plus

16 periodes palestiniens en langue arabe;

une liste de livres nouveaux (5.‘M24 et

130-175) classes suivant leurs genres dif-

ferents ; ensuite Hebraica et judaica (1-

107 et 108-261
)
dont les tilres, pour les ou-

vrages importants, sont siiivis de roniptcs

rendus analytig lies rediges par des specia-

lisles.

Les Notes et Extrails de man user its in-

teressent surtout Thistoire juive.

La soule critique qu’il convient de faire

a cetle interessante publication, est rela-

tive a Torthographe des noms propres,

en hebreu non vocalise. Lors([u’on y Irouve

un nom compose de soiiles consoiines, par

ex. on peut lire aussi bien Breg-

nian. Barigman que Bergnmnn.

D. SiDERSKY.

IIexhiDeueraix. — Les orientalistesDes-

granges dans le Liban, en 1815 et

1816, dans Journal ties .savants, 1924,

p. 116-124.

Les freres Antoine-Jerome Dosgranges

et Alix Desgranges, le premier niort en

186)4 apres avoir ete premier secretaire in-

terprete, le second mort des 1854 [)remier

secretaire interprete et professeur de

langue turque au College de France, pas-

serenl a Zouk Mikael, au pied du Liban,

la fin de 1815 et une partie de 1816, dans

r intention d'apprendre Tarabe. M. Henri

Dcherain public des lettres des deux

freres et groupe autour de leur mission

d’interessants renseignements f[ui attes-

tent I’utilite qu'eut ce sejour au Liban et

les bonnes relations ({ui s’ensuivirent avec

leurs holes libanais,

NOUVELLES ARCHEOLOGIQUES

Missions en Syrie.

La Societe frangaise des fouilles archeo-

logiqucs, (|ue preside M. J’heo[)hile Ho-

molle, a subventionne cette annee deux

missions en Syrie. C'est ainsi qu'aide ega-

lemcnt par le Ministere de ITnstruction

publique, M. nu Mcsx[l du Bi issox a pii

reprendre Tetude topographique de Lan-

cienne Beryte et, en meme temps, operer
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d'heiireiiv sorid«j^^e> a Mi^ltrifu ou Mesh^rfe

( IS kin. au llt>^d-e^t de I loins), site signale

par Vail Berchoin, explore ensuite par le

l\ Hou/evalle qui projetait d’v entre-

prendre de> fouilles. Muni des indications

du savant archeologue, M. du Mesiiil du

Buisson s'est ti’Ou\e en presence d'lm site

coinplevc qiii reinonte, en quelques-riiies

de ses parties, au iimins au deuxieine mil-

lonaire avant not re ere I), Ln sondage

qui a\ait du etre al^andonne par M. du

Mesnil, a repri<, en septembre dernier,

j)ar M. de Vir\ sur les indications de

M. du Mesnil : on est arri\e au bout d un

couloir profond et Ton s'est trouve en

presence d une g-randc dalle qu’il ne reste

plus (ju’a soul(‘\('r [)(nir avoir le mot de

renigiue.

La secoiule nlis^ion siib\entionnee par

la Sociele Trainjaisc des rouilles archeolo-

gicpies cst celle de M. Fvul Pi:iU)Ki/Er,

professeur a LI niversite de Strasbourg,

dans les environs d’ Vntioche M. Sciiuu,

nieinbre de LLcoIe (LAthenes a rejoint en

Syrie M. Perdrizet. Get aulomne, le prin-

cipal edbrt a [)orte sur Sebuicie de Pierie

ou deux temples grci s out ete decou verts

ainsi que des textes et de nombreux mor-

ceaux sculptes.

La mission tcbecoslox aipie dirigee par

M. Fa curme IIru/vy est revenue cet au-

tornne en S\rie oii elle a fouille Tell

Arlad, Tantique Arpad, au nord dWlep.

Trois cents ouvriers v out travaille pen-

dant deux mois et ont ouvert six grandes

tranebees. D’enorines rnurs en briijue,

un escalier monumental, des fragments

d'inscriptions diverses phenicienne ou

arameenne, assyrienne, hittite), des terres

(It Du Mt'Siiil dans Bulletin de la Soc. fr.

iles fnnilles archeolotjiqne^, t, V, p. 1“21 el suiv.

Syui\. — V.

ciiites, etc. , sont le premier butin annonce.

Le Service des Antiquites a entrepris les

fouilles de Palmyre avec MM. Dlxvxd et

IxGuoLT. Ce dernier, jeune saxant danois

aujourd’hui membre de TEcole archeolo-

gique americaine de Jerusalem, avait ob-

tenu des credits de son gouvernement.

L ne centaine ddnscriptions nouvelles dout

plusieurs bilingues ont ete decouvertes

ainsi que de nombreux objets dixers, mor-

ceaux de sculpture, statuettes de plalre,

memes des peintures. En dehors de nom-

breux tombeaux explores, du theatre de-

blaye. on a degage ies restes d’une rnaison

particuliere (fin du iP ou debut du

1 11 ^ sie<de qui offraitune riche decoration

interieure rappelant les decouvertes de

MM. Breasted et Cumont a Boura sur TEu-

phrate.

M. PiEKHE Mom’et a engage, des le

aout de cetleannee, sa quatrieme cain-

pagne de fouilles a Byblos, toujours avec

Fappui de PAcadernie des Inscriptions. II

s’est adjoint M. Dunaiid.

Les nouvelles tombes reconn ues par

M. Moritet ont ete pillees des Tantiquite.

Les ({uelques objets abandonnes par ies

violateurs antiques attestent la richesse du

mobilier qudlsont emporte.

Si jusqu’ici on ne signale pas de decou-

verte sensationnelle, cependaut un travail

archeologique important a ete accompli

cette annee sur le champ de fouille de

Byblos. M. Montet en rendra bientot

compte a TAcademie des Inscriptions.

M. ViHOELE vL i) a expose devantiameme

Academie Factivite archeologique du Ser-

vice des antiquites (judl dirige. Comme
le savant directeur veut bien reserver a

Syria la publication des parties les plus

nouvelles de sa communication, il n’y a

pas lieu d’y insister ici.
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L'inscription du sarcophage d’Ahiram.

(Syria, p. 135-lo7).

M. nv\ A[\n'-G[U()N, premier Secretaire in-

tcrpivte a la Legation de France an ( .air*', nous

envoie, a la date du 7 oetobre 1924, d'interes-

hunles <d)>erval iou^ ([U(‘ ne^ lecteiirs liront

avec in tore t. V(dci la tradiietien qii'il propose

(le ce {}iie non^iavous a[)p<de la ligne 2 :

(1 El si iin roi d'cnlrc les rois.

(2, n/i (joavcrnciLr d' e litre les goiiver-

neiirs,

(^3) iin chefi?) d'armees

sempare de (jelnil el ouvre ee SLU'cajiltage,

( 1 j
que s (j it hrise ^2 j

/

e

.s rej)
U

'c < Ie sa

I Jus I ire

^
1(2) que soil reaverse le trnne de sa

royaule

(3} et que la destruction sahatte siir

(delHI I

C et ijuanl ii..

« Jus(|u'a A 3, 111 a trad net ion, ecrit

M. Giron, suit celle qui a etc proposee II

me semble que Fexpression A ‘d conslitue

un troisieme sujet et qu’apres avoir vise

le pouvoir royal, puis civil, il soil fait al-

lusion au pouvoir militaire (les chefs?

d’armees, lireau pluriel mr/////oL'.

Apres ces trois sujets la phrase continue

par qui serahh* etre un verbe et non

une preposition. Pour la preposition, le

yod fait clifficulte. Ge verbe est suivi de

son complement, Gebal.

L’ensemble de A pent done se resiimer :

si telles personnes comnietlent tels actes.

Les maledictions que ces actes altireront

sur leurs auteurs sont enumerees par B,

Fapodose, qui comprend trois proposi-

tions optatives dont les deux premieres

('B I et 2; pre>eiiteiit un paralleiisme evi-

dent. Em B I la lecture est indiijuee

par le texte lui-rneme ({ui doiine ce groupe

coniine un tr)ut. Ouant an sens de ce

verbe, il n’ost appuye que sur le contexte

et des rapprochements avec d’autres

huigues semiti([ues.

dont remploi en cananeen parait

nouveau, ne seinble pa^ susceptible de re-

po’ sen tin* ici le nom de la deesse Hathor.

Ge nfun ijiie Faiameen rend encore au

\® siecle a\ant J.-G. jiar ^'nnn Jl s'agil du

niois d Athyr en separant la dentale de

rasj)iree (jui suit, parait difficilement

avoir pu etre orlhographie avec 'j: = n n

miMiie en Pheidide, a une epoque aussi

haute que celle d A hi ram. Je crois prefe-

rable de traduiri' le hiphlael de B I et B 2

[lar le passif. P<uir ohtenir rex[)ression, le

Irdnc d(‘ sa royaule, il faut supposcr que

le la[»icide, ici com me en V 2, a oublie de

gra\er uncaraclere; on attiuid, en elVet,

Le sceptre et le trbne se retrouvenl

cih's (‘iisemble en maiiits [lassag^'s de la

lilterature des semi les. Je* citerai seule-

ment Ic poeme de la Ereatiori, lablette

IV, 2h, Fepilogue du Code de llammu-

ra])i <d le P^aunie, XI. V, 7. L’image du

« sce[)tr(.' bri^e » apparait frequeminent

dans la Bibh* ; cf. par cxemple Jkukmik,

\L\ III, 17, et IsAic, \1\ ,
3. Pour le

trbiie renverse » Agi.le, II, 22 et

nA( i[, \, I i emploient, mais au qal, le

ineine verbe que le texte d'Aliiram.

Kuhn pour G, je crois ([uc la lecture

n estpasbien etablie ct je reser\epour plus

tard rexamen de ce menibre de phrase. »

MM. les professeiirs Lu>/b\rski (Gottingen).

Lkvi Dfu.lv Vidk dluru(.‘; et IL B\tEU < Halle:

nous nut au-si comiuuuiqiie de judicieuses

observations. M Lidzbarski viiuitdc pnblier sa

rommiuiication du 24 oelolire 1921 (G- Voici

sa traduction •

I* I l^ipild'^dddbidies aas Syrieip II. Sarhr. d.

tiehells*‘hfij t tier W issensclt, zn Gotfintjen^ Phi-
loL hibt. Ivlasse, 1924, p. 43 et suiv.
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Diesen Sarkophag hat machen la.'^sen

EthbaUil '?), Sohn des Ahiram, K<')ni(j

von Gehaly fur seinem Vater Ahirani.

Ilier setzie er ihn hinfilr die Eiv ig kc i

t

.

Bei Gott ! SoUte ein Knnig iinicr den

KOnigeriy ein Statthnlter iinter den Statt-

halteni oder iver ein Heerlager iiJfcr Ge-

}>al ttejehligt. diesen Sarixophag Idnsslegcn,

so zerbrerhe dn^! Szepter seiner Richterge-

xvalty es stnrze lun der Thro/i seiner Ao'-

nigsherrschajt . iind der Friede Jliehe von

GebaL Und irer diese Inschrift auslitsrhen

tvird.,.

Le savant semitisant reno nee a tra-

duire la fin. Pour Petablissemcnt de sa

lecture nous renvoyons a la publication

qui vient de paraitre. \otons, cependant,

que dans le mot il voit un abstrait

tel ({ue Parabe moalk

:

cclte sug^eslion

nous a egalement ete proposee par

M. AVilliam Marc;ais dans une let Ire par-

ticuliere. La traduction « der Friede

flielie \on Gebal d >’('\pliquerait j)ar un

autre recours a l'araijc‘ : « Da die Prapo-

sition init der sictieren Bedeutung « auf )>

vorher ist, babe icli erAvogen, ob

bier niebt dem ara])i>cben ^ ent-

spreebe ».

M. Levi Delia Vida ecarte cormne MM. Giron

et Lidzbar^ki la mention de la deebse llathor

pour adopter 1(‘ sens de « sceptre )) ivoir Ibi-

(lad, 3 et ^0; :

"''cn correspondrait a Phebreu :

l:2C le sceptre de la royaute »

e’est-a-dire Fautoritf'^ cle la puissance

royale. pouvait avoir en pbeuiicien

le sens de u goinau-ncmeiit [irecise-

ment coniine CEC a celiii de magistral

supreme ». Le verbe est constitue par le

mot ({ui preckle, Iniilieme fornK' de la

racine qu’on retrouve en arabe

avec Ic sims general d’ enfnncer, annu-

Icr )>. Je comprends. ecrit M. Della Vida,

« le sceptre de son autorite sera annule)).

J'e IIIends comme un substanlif. Par

consequent serai t a traduire, non

u contie », mais « sur, au-desMis

de >).

D’autre part, je priuidrai rn: dans le

serns ordinaire qu’il a en pbenicien et ri^2

dans ctdni ([u’il a en bebreu. On s’altend,

il est vrai, a '['2 ou TJ'Z plutbl que

(a' ({ui >uit n’est pas moins difficile,

ajoute le savant professeur de Rome. La

difficult/* tient a rex[)ression obscure

formee par les deux deride rs termes.

Onant a la phrase qui precede, je ne

[)cnsc pas qu'elle vi^e la punition du

violatmir, mais plutot qu’elle reprend la

[x'riode bypotlietique. Je traduirai done

la ligme ^ :

Ft si un roi parmi les rois, on un gou~

verneur prtrmi les gouvcrneiirs, et celui

(jui aura le i'ornmandement mililaire siir

Gebal
y
decouvre ce sarcophage, le sceptre

de son autfu'ile sera an/iult\ le trdne de

sofi rni se renverseva et la trnnquillite

s'eloignera de (Rdud. \ Tout ceei liii arri-

vera) sAl ejfare eette inscription sur le

bord du coiivercle

Apres les developpemeiits qui precedent, la

l(H‘lnr(‘ qiu* M. li‘ pi’OlV<>eur II. Hauer nous

conmuinirpie par lettr(* du d novembre est

I aci lenient iiilelligilde :

End was a/dangt einen Konig

oder Stalthaller, der ein fMger gegen

Ficbal au/schlaegt und diesen Sarg bloss-

legt : (bis S:epter seiner Regierung soil

(^ers(dnvLnden {'—^—^), der Tliron seiner

llerrschajt soli u mstur:en, und Ruhe soil

Ixommen uber Gebal, er (d>er soli aiisge-

libjl u^erden (rcr" niphah. Pies hat ges-
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rhrichen Pp SRL (Wiirtlich : Die.<e In-

srffri/l ist von..,).

Xoiis nous raJigcons a 1 ' opinion unanime

(l(‘ 110'^ currespondants qiii liseiit huter, srep-

tn‘. Quant aux autres jioints coiilrovorses, la

discussion eii serait trop longue ; nous dirons

soul emen t
que le paralkdisme tripartite du

debut dt* la ligno 2 nous parait illusoire.

Le nom de Byblos dans la Bible.

Nous avons vu (Syr in, 192‘k p. 300)

qu'abstraclion faite de I’ethnique, le nom

de Byblos n'apparaissait que dans Eze-

oitiEL, \V\1I, 0, sous la formi' (iBL.

Toutefois, a Tinvcrse des tablettes d'(d-

zVmarna qui vocalisent Goubla, de I’as-

syrien Goublou, meme du grec Byblos,

les inassoretes ont vocalise Gebal. II y a

la une anomalie telle qu’on est conduit a

penser que Ics massoretes ont coinmis une

erreur, intentionnelle ou non. On sait,en

elTet, qu’ils prenaienl soin de denaturerla

prononciation des vocables qui rappelaient

des cultes reprouves. An moment ou ils

etablissaient leur travail de vocalisation,

un mot anciennement prononce fjoiihl

etait de\enu gohel, aiiisi (lodvsh avec srgol

sous la deuxieme radicale
;
la vocalisation

gebal est inadmissible et il y a lieu de la

rejeter. Cette conclusion est conlirmee par

Eusebe qui, dans son ( hiomasticon (t^l.

Rlostermann, p. 58, 5-0) nous signale,

precisemen t apropos d’Ezechicl, \X \ II, \)

et de Id ville phenicienne de Byblos, que

le texte hebraique se lisait Gobel, to

'EoCX'/.bv £/£'. Foos/.

A proposdes comptesd’ouvriers Israelites.

(Syria, 1023, p. 241-2i0.)

La Revue hihliqiie, 1924, p. 473, n*a pas

accepte notre interpretation des graffiti de

Betliphage, graves sur des couvercles d’os-

suaires juifs, ou nous proposinns de re-

connaitre des comptes d ouvriers d une

entreprise funeraire juive et ou nous avons

signale Fusage de chilfros, jusqu’ici incon-

nus a Fepigraphie juive. De plus, les col-

laborateurs de ce savant pcriodique ont

emis Fopinion que les deux textes, le

texte Orlali public par la Revue bihligue

elle-meme et le texte du Louvre etaient

suspects, autremeiit dit Fomsre d’un

faussaire. Nous attendons en loute con-

fiance les resultats de Fenquete onverte

par le P. Vincent. Pour nous, le texte du

Louvre n’est pas Fomvre d’un faussaire

parce que I’interAention de ce dernier se

Irahirait par quelque incorrection d'ecri-

ture et par des erreurs dans le texte meme.

Or, si cette ecriture est difficile a lire parce

que cursive, tous les caracleres en sont

corrects et d’une franche ^enue. D’aulre

part, les difficuUes d'interpretation ont

peu a peu ete elucidees. Comme aucune

inscri[)Lion de cc genre n’etait encore ap-

parue, il faut admettre qu’au moins un

des deux textes publics est autbentique.

11 suffit de jeter les }eux sur la pierre

exposee dans la salle judaique du Loin re

pour se convaincre que s’il n’y en a (ju’un

(le bon, e’est ci'rtainement celuida. Nous

ne pouvons, nc Fayant pas vu, cmiettre

une opinion sur le texte reste a Jerusalem

(Revue hlbl., 1923 p. 257). 11 est certaine-

ment d’une autre main, moins sure d’elle-

incmie et plus familiere aNce Fbebreu

carri*, alors que Ic texte du Loin re conlient

des formes rappelant parfois le nabati'en,

tel le tav. Il iFy a pas la de << diagnostic

subtil », mais une observation que tout

le minide pent xi^rifier en prenant la

peine de regarder les textes. Ilatons-nous

dajouter que, seuL Fexamen du texte
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Orfali porniotlrait do clonner a I'ellc ro-

inanpio nne \alonr ptali(|iie ('ontie son

aulhentioite, M. Siikenikqui \icnt a nou-

veau de collationncr ce texle iJoiinutl of

the Pal. (Orient. Sac., p. 171 ol sun.)

n'v a rien relcve de suspect.

Une secoiide note viont de paraitr(‘. t<ui-

jours a propos de cos te\tes. dans la

Her lie hihl., 1p2i, p. IkJi ; elle coutient au

nioins deux erreurs Hagra rites quo nous

di'vousrelever. \iiisi. il esl dit quo M Lid/-

barski Epi^jv. aiis s'v/’/c//, I dans

der Gesell. <1. 9 Isscnodi. :n (hdtifU/efi.phW.

hist. Klasse seain'e du 21 tVniaer l!)2i)

a fait ^aIoir contre not re lecture a pen pres

les meni(‘S objections que la Her lie hi-

hlujue. Or, M. Lid/barski adoplc notre

interpretation (‘t ne so renco[Llr^‘ a\ec la

Herue hiblifine qu'en ce qui tone lie le

lamed (rapparlenancc au debut d(‘s lignes.

\ous nous elions appu\e sur les c'oniples

de Citium redii^es de la sorte ; At. L. et

aussi M. Sul\tMiik prid’erenl v \oir un signe

conventionnel ipii a du cependanl avoir

primi ti\enient un sens comnie dans les

papyrus d’ Kic[)Iiantine. D’ailleiirs, ctda ne

change rien au sens ni a I inlru'pretalion.

Plus grave est Paffirmal ion , a pn'ipi'S drs

signes figurant des cliitlres, que M. Lid/-

barski << atlribiie a tel on tel do (xs si^hxs

une valeur Tort dillerenle de ci lle quo pr^')-

pose M. Dussaud
:
par exeinplc < C au

lieu dc 2P [)our 1(‘ siglc comparable a un

samek, et 1
'2 au lirui de 2 pour celui (lui

ressemble a un pht\ )> Le (>' par e\em])le »

ne pent etrc mis laijue pour indirpier que

M. L. a encore redresse la valeiii' d’autres

sigles. Or, non seulement il n’en est rien,

(9 C’est nous ([ui souliguom.

inais le sa\ant professeur de Gottingen ne

d'>nne pa'- an sigle coin [la ruble au samek

la \ah'Uf ce ({ui serai t tomber, a cause

du rano memo alVecte a ce chilTre, dans

une erreur evidente
; il accepte la valeur 20

fjue nous avons proposee. Par con t re, il a

Inuirousement expliqiie le signe en forme

de j)he, on nou-^ avons vu a tort deux traits

lie^, ctimme etant I’abreviation de pebuj,

moitie. C est done un signe nouveau a

a
j

on ter a ceux que nous avions etablis.

Kt iri [)ose un(‘ qin'stion : un faus^aire

aurait-il rnontre taut d’ingtmiosite jiisqu'a

('beri'lier cq mot dans le vocabiilaire ara-

meen eta I’abreger? Il [)arail bien difficile

de Padmettre.

R. D.

La date de rinscription grecquedu juif

Theodotos. — Dans son savant memoire

sur une l/tsri'ipf ion Iroiivce d Droiisse {Bul-

led n de corresp. hellen., \LVIII, I92i,

p. i-oT , M. Maurice Holleaux p. b note 2)

est aniene a donner son opinion sur la date

controver'^ee de Pinscription decouverte

[rdv M. UaMuond Weill dans sa premiere

cam[)ag[ie <]e 1‘onilles a JerusaU'm.

M. (dei’inonl-Ganneau Pa publiee ici

memo (Sv/v'a, P)20. p. 192) en Paccom-

pagnant d un coinmentaire fonde sur une

date asse/ reculee, cc'lle du regne dllerode

le Grand. M. Holleaux souscrit a la date

proposee par \I Clermont-Ganneau en re-

levant la forme de Vej)silon (jui h suffirait

a prouver qu'il est impossible de fa ire

descendri' cette inscription, comme on Pa

tthneraiienn'iit propose, jusipPau ii® siecle

de PKnipire, et ({u’elle n'est point ou est a

peine post''rieure au commencement de

notre ere »
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